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LES GENRES JOURNALISTIQUES.

Dans la marqueterie du journal quotidien, la rubrique du 
premier-Paris, anterieure au xix® siecle, constitue done une 
forme d’hapax; son evolution semble due a des initiatives indi- 
viduelles, et suftout a des importations de procedes experi- 
mentes ailleurs, sans qu’une veritable reflexion generale sur le 
genre apparaisse nettement Sa forme, a la fin du siecle, notam- 
ment dans les journaux d’information, s’affadit - qu’elle soit 
grignotee par d’autfes genres, comme la chronique ou le conte 
qui viennent la remplacer et constituer a sa place un discours de 
seduction, ou qu’elle se dilue dans une sorte de discours du bon 
sens, veritable cliche discursif et quelquefois tautologique cen
tre dans le meilleur des cas autour des idees federatrices de la 
nation, de la patrie et de la Republique. L’articulation du pre
mier-Paris et de la chronique constitue done, on le voit, un des 
nceuds decisifs des joumaUx quotidiens.

2. La chronique

La chronique sera done, si vous voulez, de la 
poussiere de littdrature; mais e’est de la littd- 
rature encore

Le Larousse du xix^ siecle^iappelie. que la chronique refere 
«a ce qui a rapport au tempset il precise le sens du mot: 
«Histoire dans laquelle les faits sont simplement- enregistres 
dans I’ordre des temps sans que 1’auteur s’attache, au moins 
d’une fagon speciale, a en indiquer les causes, a en montrer 
I’enchainement; se dit surtout des histoires de ce genre ecrites 
pendant le Moyen Age.» Dans uii sens second, donne comme

46. Jules Lemaitre, Les Contemporains. Etudes etportraits litt^raires, troisienie 
sdrie, Paris, Boivin et Cie, 1886-1918, p. 266.

47. Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIX^ siecle, L IV, p. 244.
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LA LITTfiRATURE AU QUOTIDIEN

litteraire par le Larousse et evidemmcnt plus tardif, sens derive 
par metonymie du premier, la chronique est« Particle de jour
nal OU se trouvent les faits, les nouvelles du jour et les bruits de 
la ville». Un peu plus loin, le Larousse explicite son appre
ciation de la chronique: ce sont des articles « ecrits au jour le 
jour, publids par les joumaux, et qui sont pour ainsi dire le 
reflet heure par heure de la vie courante. Ces productions 
hatives, oubliees aussitot que ndes, rappellent, ou a peu pres, 
les productions hatives et scandaleuses, plus ou moins bur
lesques, du siccle dernier. L'Hermitte de la Chaussee d’Antin 
de Jouy (1811-1812) est une varidtd d’un genre auquel Loret, 
par sa Gazette burlesque en vers (1650-1665) avait dcja trace 
la route et que, de nos jours, Eugene Guinot a popularise. Dans 
ces demiers temps, la chronique s’est glissee dans la plupart 
des joumaux; elle est devenue un besoin pour le lecteur, et la 
profession de chroniqueur est bel et bien a present une pro
fession comme celle de vaudevilliste ou de marchand de 
cirage«». Les termes extremement pejoratifs par lesquels 
Larousse caracterise la chronique s’expliquent sans doute par 
la pdriode de redaction du dictionnaire (entre 1866 et 1877). 
Larousse epingle visiblement une certaine forme de chronique 
du second Empire, marquee par le bavardage et la causerie. 
En 1914, void comment Chambure, dans son manuel A tro
vers la presse, definit la chronique, en insistant plutot sur le 
rapport entre une th6matique parisienne ou mondaine et un 
style paradoxal ou humoristique:

En un style souvent leger et humoristique, quelquefois 
grave, toujours vif, alerte et chatie, le chroniqueur touche 

tout sans rien approfondir. Son art consiste il effleurer 
les questions, a improviser une causerie aussi ing^nieuse

48. Ibid., p. 246.
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et interessante que possible sur n’importc quel sujeL Acci
dent OU crime sensationnel, mort ou naissance, divorce ou 
mariage, bal ou duel, concert ou scene scandaleuse,- succ^s 
dramatique ou succes de librairie, salon des beaux-arts ou 
champ de courses, experience ou decouverte scientifique, 
tout lui sert de canevas, tout lui est matibre a article. Et, 
en effet, ces faits sociaux et moraux sont des manifesta
tions aussi importantes de la vie nationale que tel acte 
de la Chambre ou tel avatar ministdriel. Sans doute, pour 
rdsoudre les problemes que ces questions soulbvent, les 
chroniqueurs ont soutenu - souvent par dilettantisme 
et quelquefois pour dtonner et scandaliser le lecteur — 
les paradoxes les plus dtranges et les opinions les plus 
bizarres. Mais, malgrd tout, quelle idde juste que celle 
de tirer de tons les dvenements sociaux un enseigne- 
ment'*®!

Entre ces deux definitions, Tune pejorative et 1’autre melio
rative qui voit quasiment dans la chronique 1’encyclopedic des 
Temps modemes, se trouve Tune de ses tensions principales. 
D’autres enjeux reactives dans I’histoire du genre font de cette 
ecriture une posture paradoxale entre adliesion et resistance: la 
chronique a pu etre un genre passif de construction d’une ideo
logic de la participation, mais elle a ete aussi a certaines 
periodes et en dcpit des apparences, une case ironique ou se 
sont activees, chez Delphine de Girardin comme chez Henri 
Rochefort, par exemple, toutes les possibilites d’une ecriture 
oblique. Autre tension omniprdsente de la chronique: la ques
tion de son public. Longtemps essentiellement destinde a un 
public elitiste et raffinc, la chronique subit aussi les influences 
d’une tentation democratique et niediatique. Cependant, cette

49. A. de Chambure, A travers la presse, op. cit, p. 438.
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democratisation et cette popularisation de la chronique ne vont 
pas sans une denaturation essentielle d’un genre fondc sur une 
complicite linguistique qui est aussi une complicite de classe. 
Cela explique sans doute que Page d’or de la chronique reste 
le XIX® siecle. Enfin, demiere tension: la question de la fron- 
tiere du genre. Litteraire, opportuniste, genre de circonstance 
plus que de conviction pour ceux qui la pratiquent, il ctait fatal 
que la chronique fut travaillee dans ses marges par toute une 
sdrie de genres metonymiquement proches - le premier-Paris 
OU le reportage mais aussi qu’elle permette a certains genres 
littdraires comme le poeme en prose ou le roman-chronique 
de se constituer.

2.1. La chronique-liste

Il existe une premiere forme minimale de la chronique prc- 
sente des le debut du xix® siecle, la liste, qui repertorie les prin- 
cipaux evenements intervenus depuis le dermer numero d’un 
journal ou d’une revue. Dans un quotidien, les evenements 
inventories sont les evenements politiques qui ne doivent pas 
donner matiere a developpement. Dans une revue ou un jour
nal litteraire, sont notes les faits-Paris - les bruits de la ville, de 
r edition et des theatres, quelques anecdotes et les faits divers. 
Cette version minimale de la chronique anonyme evolue sous 
la Restauration, du fait de la rencontre avec un autre genre nd 
en 1811, la physiologic parisienne journalistique ou encore 
I’dtude de mceurs parisienne. A partir de 1811 en effet, sous le 
pseudonyme de «L’Hermitte de la Chaussee d’Antin», 
Etienne de Jouy publie chaque semaine dans la Gazette de 
France un bulletin d’observation sur les mceurs et les usages 
parisiens. Il cree dans le feuilleton une ecriture du social, pre- 
tendant dire le contemporain et reduirc 1’opacite de la societe. 
Jouy se fait observateur, flaneur, enqueteur parfois meme: «je
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techniques de I’asyndfete. Les nouvelles, le plus souvent, ne 
sont pas hierarchisees ni presentees par ordre chronologique, 
mais par volume dccroissant. Le chroniqueur commence par la 
nouvelle qui lui fournit le plus de texte et continue jusqu’a 
epuisement de la matiere qui symbolise une panne de 1’inspi
ration. Selon la seconde attitude, cofiime dans les Lettres sur 
Paris de Balzac ou les Revues fantastiques de Musset dans Le 
Temps, I’information brute disparait au profit d’un rendu plus 
mediatise et plus litteraire de I’actualite, passant par toute une 
serie d’ecrans: I’anecdote, le detail, la fuite dans le fantas- 
tique, la polyphonic des voix, la nouvelle differee commentee 
longtemps apres sa connaissance, le retour en arriere, 1’appa
rition du chroniqueur en histrion (la parabase) brisent la 
logique referentielle de la chronique. Il existe un corpus de 
chroniques litterairement tres interessant datant d’apres la 
revolution de Juillet, qui temoignent ainsi d’un desenchante- 
ment et d’une desaffection ideologique en recourant, par 
exemple, a la fiction.

2.2. «Le Courrier de Paris »

Delphine de Girardin, ancienne muse et poetesse roman- 
tique, femme d’Emile de Girardin, le crdateur de La Presse, 
est cependant celle qui fonde veritablement le genre de la 
chronique, qui lui fixe ses codes et ses strategies. Lorsque 
Emile de Girardin presente le feuilleton de La Presse le 
21 septembre 1836, il etablit ainsi le programme du «Cour
rier de Paris », feuilleton hebdomadaire du vicomte de Lau- 
nay, pseudonyme de Delphine de Girardin: « Un bulletin des 
livres nouveaux, des pieces en repetition, des modes nou
velles, des coutumes et usages nouveaux, de la musique en 
vogue, des objets de curiosite.» Delphine de Girardin etend 
plus largement ses domaines de competence et eiit les themes
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de predilection de la chronique. Les*espaces semi-prives 
(salons, boudoirs, interieurs) relevent de la chronique tout 
comme les espaces publics (rue, boulevards) dans la tradition 
de Jouy, notamment lorsqu’ils sont habites par le langage. La 
chronique est un lieu spectaculaire d’evaluation des discours et 
des lieux producteurs de ces discours: salons, assemblees, 
clubs, Chambre des deputes. Academic francaise et meme 
lieux de predication. Mais, surtout, il n’est de chronique que 
parisienne. Paris est I’espace de la’chronique, le passant est 
son heros, la Parisienne son personnage clicheique de predi
lection et toutes les autres provinces (villegiatures et prome
nades de banlieue) ne sont envisagccs que comme des espaccs 
de vacance (au sens premier) ou de passage.’Dans la grande 
tradition balzacienne, rauthentique provincial est soit un per
sonnage de nigaud, un niais qui fait achopper la mecanique 
parisienne, soit le lecteur pour qui une digression-explicative 
est necessaire^^ Cette chronique parisienne n’a done* pas 
encore la vocation universalisanfe et mediatique qui devien- 
dra celle du Petit Journal.

Outre son contenu, Delphine de Girardin definit surtout le 
style de la chronique, un style mosaique feposant sur une pre
dilection pour r anecdote fictionnalisee, et davantage encore 
pour la conversation, le dialogue. La chronique se construit sur 
le modele de la lettre ou de la conversation entre gens du 
meme monde, avec, par exemple, des effets d’interlocution a la 
premidre personne du pluriel. Lorsqu’elle ne s’adresse pas 
directement au lecteur, le module conversationnel peut etre uti
lise comme matrice, etla chronique devient alors la stenogra-

53. «Nous prevenons les beautfSs de province que cette invention est une mode 
de contrebande que I’aristocratie de I’dldgance n’a point consaerde et qu’il faut bien 
se garder d’imiter» (vicomte de Launay, La Presse, 27 juiUet 1837). «Nous vou- 
drions bien vous en donner une idde, non pas S, vous Parisiens qui savez tout, ou qui 
ne tenez pas a le savoir, mais a vous, amis de province, dont nous sommes ici le 
fidMe correspondant» (vicomte de Launay, La Presse, 3 aoQt 1837). 
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phie de conversations de boudoirs ou de salons. Caracteristique 
essentielle, la chronique s’exhibe comrae exercice spirituel: 
c’est la naissance de I’esprit de Paris fonde sur le calembour, 
la paronomase, la metaphore audacieuse, toujours du meilleur 
ton. « Quand on veut dessecher un marais, ccrit par exemple 
Delphine de Girardin,’on ne fait pas voter les grenouilles s*.» 
La chronique, selon son metadiscours, vaudrait moins pour 
ce qu’elle dit que pour la faqon dont elle le diL Ainsi Delphine 
de Girardin justifie-t-elle son coup de force: puiser la poe- 
tique de sa rubrique dans les ressources de la tradition littd- 
raire, depuis la conversation de salon jusqu’a la fiction.

Dans'le meme temps, elle assume aussi la posture ironique 
possible de ce genre de rubrique et pose d’emblee la question 
du contre-pouvoir que pent abriter le lieu de la chronique. Il 
n’est qu’a relire le debut du premier-Paris pour entendre la for
midable insolence a I’egard de I’evenement joumalistique, et 
done aussi a I’egard du quotidien, qui s’y exprime:

Il n’est rien arrive de bien extraordinaire cette semaine: une 
revolution en Portugal, une apparition de republique en 
Espagne, une nomination de ministres a Paris, une baisse 
considerable de la Bourse, un ballet nouveau a I’Opera, et 
deux capotes de satin blanc aux Tuileries.

La revolution de Portugal dtait prevue, la quasi-repu- 
blique ctait depuis longtemps predite, le ministere d’avance 
dtait juge, la baisse dtait exploitee, le ballet nouveau dtait 
affichd depuis trois semaines: il n’y a done de vraiment 
remarquable que les capotes de satin blanc, parce qu’elles 
sont prematurees: le temps ne mdritait pas cette injure

La chronique, en apparence discours de la marge et de la 
virtuosite littcraire, pent jouer de cette position excentree long-

54. Vicomte de Launay, La Presse, 11 juillet 1847.
55. Vicomte de Launay, La Presse, 28 septembre 1836.
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temps materialis6e par sa place meme dans le feuilleton, en 
bas de page, pour ddconstruire la machine joumalistique, son 
dcriture, son ideologic, pour prendre le contre-pied de I’in- 
dustrie du journal. Il s’agit en fait d’un mouvement dminem- 
ment paradoxal. La chronique ddconstruit par la marge la 
machinerie joumalistique en meme temps qu’elle la valide en 
lui donnant sa portce polyphonique. Duel et duplice, le feuille
ton joue une curieuse partie dans Feconomie du journal qu’il 
erotise, qu’il litterarise aussi tout en le questionnant. A cet 
dgard, il n’est sans doute pas surprenant que ce soit une femme 
qui ait invente ce genre ironique. Une tradition de la chronique 
feminine se fonde ici, et cette posture feminine est meme quel- 
quefois endossde par des hommes, qui, comme Henri Fou- 
quier ddguisd sous le nom de Colombine, utilisent le 
pseudonyme fdminin pour activer un processus subversif.

En tout cas, le vicomte de Launay invente veritablement le 
patron de la chronique mondaine, largement reprise dans les 
autres joumaux par Eugene Briffault dans Le Temps, par Pierre 
Durand dans Le SUcle et plus tard par Alphonse Karr, autre 
maitre de I’ecriture ironique, dans Les Guepes. A partir du 
second Empire, tout chroniqueur debutant pretend, comme le 
fait Louis Lurine a la tete du « Courrier de Paris » du Pays a 
partir du 9 avril 1851, ou meme encore Jules Claretie a la tete 
des chroniques du Temps en 1880, avoir relu «Le Courrier de 
Paris » de Delphine de Girardin avant de commencer sa colla
boration au journal.

2.3. Chronique populaire centre chronique litteraire

La chronique devient, avec la nouvelle a la main et le fait 
divers, le genre roi sous le second Empire. Elie permet de rem- 
plir les colonnes du journal en evitant les sujets dangereux et 
penalisants. Le pouvoir favorise ce type d’article qui se pre-
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tend le plus souvent apolitique et dont la subversion ne parait 
que langagiere. La chronique devient un modele omnipresent 
sir bn pense, par exemple, que meme Taine, sous le pseudo- 
nyme de Thomas Graindorge, a livre des chroniques au public 
dans La Vie parisienne en 1857.

Cependant, un nouveau type de chronique apparait, la chro
nique populaire et mediatique, qui prend le contre-pied du 
modele assez elitiste, en tout cas bourgeois, dcfmi par Delphine 
de Girardin. Ainsi, sous le second Empire, deux modeles con
currents se declinent: une chronique «grand public» et une 
chronique parisienne. Toutes deux cependant privilegient, selon 
le patron conversationnel adoptd sous la monarchie de Juillet, la 
causerie - plus intime, fondde sur la connivence avec le lec- 
teur -, un certain laisser-aller du style et I’intervention de sujets 
famihers.

Cree le 1« juin 1863 par Moise Millaud. Le Petit Journal, 
notamment grace a la chronique de Timothee Trimm qui se 
situe en premiere page, en haut de colonne, a la place tradi- 
tionnellement attribuce au premier-Paris, developpe une infor
mation triviale qui atteint finalement I’universel. Les sujets de 
la chronique de Trinam sont varies, populaires et reprennent 
parfois ceux des almanachs: la chronique s’interesse a I’his- 
toire des saints (la Saint-Hubert), aux saisons (la neige^^!), aux 
traditions 5^, et assume alors, coirnne I’almanach^^ la pdriodi- 
citd du calendrier qu’elle commente. Les superstitions popu
laires sont encouragees, comme le montre la chronique sur le 
vendredi 13 5’, et Trimm fait volontiers I’apologie du regime

56. Timothee Trimm, «LaneigeLe Petit Journal, 3 janvier 1867.
57. Timoth6e Trimm, «La f&ve... et les rois», Le Petit Journal, 6 janvier 1867.
58. Les almanachs 6taient des publications annuelles, trfes ddveloppdes entre le 

XV’ sifecle et le ddbut du xx’ sifecle, gdndralement rdservdes un public populaire et 
qui contenaient des renseignements et des informations de la vie quotidienne, des 
historiettes, des canards.

59. Timothde Trimm, «Le vendredi 13», dans Les Matinees de Timothee Trimm, 
op. cit, p. 24-26.
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imperial en consacrant, par example, une chronique a la fete 
de I’imperatrice«>. Si Delphine de Girardin prdtendait ecrire - 
aussi - pour un public provincial, c’est un lectorat populaire 
que Ldo Lespes (Trimm n’est qu’un pseudonyme) destine sa 
chronique; d’ou I’eloge dithyrambique-de Theresa, la vedette 
de cafd-chantant, qui represente un autre versant de cette 
culture du peuple en train.de se constitucr: .

Je devais Theresa, qui est une illustration de ce temps, 
- mon tribut d’floges, j’ai payd avec plaisir ma dette.

Je le devais a son talent naturel, - sa belle humeur -, a 
son ascendant sur le public.

Je le devais ce public meme qui me fait I’honneur de 
me lire,

Et qui a sacre, bien avant moi, cette fantasque reine de la 
chansonnette

Il s’agit bien de traiter du futile, du repdtitif, du prive; la 
chronique est un genre sans sujet preetabli:

Mon Dieu!... je ne suis pas oblige de vous raconter tous les 
matins de gros faits-Paris,

De substantiels incidents, la mort de Pradier le batoniste 
OU I’dtablissement du carillon de Saint-Germain-l’Auxer- 
rois, qui n’etait jadis connu que par son vieux tocsin.

Je suis essentiellement libre d’allures,- - independant 
dans le choix de mon sujeL Et je puis traiter une babiole... 
si j’y trouve un grain d’interet, de finesse ou de sentiment®.

60. « C’est un charmant et faciletravail, que celui qui consiste & louer la grace, 
la bontfi, r^l^vation d’esprit, la libdralitd de la pensde, chez une souveratne» 
(«La fSte de l’impdratrice», ibid., p. 27).

61. Tlmothde Trimm, «’njdrdsa», ibid., p. 64-65.
62. Timothde Trimm, «Lebaiser... au rdgiment qui passe!», ifcid., p. 81.
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Stylistiquement, les chroniques de Trimm se caracterisent 
par des alindas d’une phrase ou de deux au maximum, com- 
posant un texte parseme de blancs, qui tranche dvidemment 
avec le feuilleton ou la «tartine » faqon monarchie de Juillet. 
Cette typographic trds aeree, cette presentation facile sont lar- 
gement reprises chez des chroniqueurs moins populaires 
comme Dumas, Valles ou Rochefort. La chronique assume 
visiblement la fonction d’un breviaire laique. Elie est parse- 
mde de futurs prophetiques qui fonctionnent autant comme 
des injonctions que comme des predictions. Le present gno- 
mique, souvent employe sentencieusement, renvoie a une sorte 
de morale bien-pensante et communement partagee. Ces chro
niques, construites comme des causeries batons rompus, 
comportent beaucoup de details chiffres qui donnent 1’im
pression d’un savoir et peu de mots «difficiles », ce qui en 
favorise la lecture. Timothee Trimm, dans une chronique inti- 
tulce «Le journal verbal», decrit meme le journal parld avec 
une singuliere prescience:

J’ai un progressiste de mes amis qui affinne que les moyens 
de correspondance ordinaires ne sont plus en harmonic avec 
la marche ascendante du sidcle. Que ddj^ I’etincelle a rem- 
placd la plume, et que I’heure est prochaine oil la voix 
humaine, gendralement rdpercutde, detronera la lettre 
manuscrite ou typographide®.

Le futile, le ddtail, le quotidien deviennent les sujets de pre
dilection de cette chronique sans prdtention, qui se veut petrie 
de bon sens, libre de «trailer une babiole», de parler des petits 
riens du quotidien et de faire du minuscule I’essentiel. Elie 
perdure bien apres le depart de Timothee Trimm du Petit Jour
nal. Sous le pseudonyme de Thomas Trimm, un collectif

63. Timothee Trimm, «Le journal verbal*, ibid.

247



LA LITTERATURE AU QUOTIDIEN

b; : continue d’appliquer la recette de cette chronique ordinaire au
service de 1’ ambition mcdiatique de leur feuille:

i '
Les joumaux comme le notre [...] ne peuvent pas etre des 

TO joumaux de partis. [.. .jS’adressant a tout le monde, ils doi-
5 vent renseigner, dclairer, instmire sans jamais exciter les

passions. [...] Leur politique est, avant tout, la politique du
I bon sens, du travail, du progres, c’est-a-dire la politique du
■ ' plus grand nombre.
I I.: -
B Trimm cree un certain mode de chronique destinee au plus
S; grand nombre, une chronique du bon sens reinvestie sous la
|i troisieme Republique par les quotidiens a grands tirages: ainsi
|j t en est-il au Petit Parisien avoc les editoriaux-chroniques de
» Jean Frollo, qui recherchent aussi 1’opinion moyenne, et au
H Matin avec les petites chroniques d’Harduin. Comme I’dcrit
K Marc Angenot, ces chroniques deversent «une sorte d’apoli-
E tisme bon enfant, pleine de bon sens populaire et de respect
H. pour les valeurs revues, [...] abordant de fagon sentencieuse,
K avec un progressisme sage, des sujets non controverses. A lire
K ces dditoriaux de “Jean Frollo”, pseudonyme collectif, on voit
K . operer simultandment une didactique du bon vouloir culturel
K et I’enseignement d’une langue canonique minimale, accueil-
» lante a quelques traits populaires mais soucieuse de plate cor-
B ' rection, homologue au moralisme timord du contenu. Ces
I editoriaux sont conslruits uniformement sur le meme modele:
|i n y a des abus - Ils sont regrettables - Plaignons les victimes
K: -Reformons sans exces ».
I Les sujets des chroniques de Frollo sont serieux - societes
I de temperances, graces, referendum -, et ne concement que
|i rarement le littdraire dans un quotidien qui, par ailleurs,

I': 64. M. Angenot, 1889, un etat du discours social, op. cit, p. 523. 
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nisme envahissent alors le journal. Le Figaro, recr66 en 1854 
par Villemessant, devenu quotidien en 1866, puis L'^ivene- 
ment de 1865, quotidien non politique, entretiennent notam- 
ment une batterie de chroniqueurs, tons rivaux et tons experts 
dans Part autoscopique de faire de la vie quotidienne du jour
nal le premier evtinement de la semaine. Ainsi, le 22 mars 
1866, dans la rubrique «Propos interrompus» du Figaro, 
Jacques Sincere imagine le steeple-chase des chroniqueurs: 
Henri Rochefort montant Humour, Jules Richard montant 
Renseignements, Alberic Second montant Anecdotes, Albert 
Wolff montant Boulevards, Jules Valles montant Paris, Adrien 
Marx montant Indiscretion, Jules Claretie montant Fantaisie, 
Marquis de Villemer montant Finesse, Pierre Veron montant 
Mille lignes par jour, Timothee Trimm montant Homare, 
Arthur de Boissieu montant Fleur de Us...

Au dernier toumant, Henri Rochefort, qui monte Humour, 
ISche la bride. Alors le noble coureur, longtemps retenu, 
prend la tSte et arrive beau premier de plusieurs longueurs. 
Second, Albdric, parbleu! dcpassant d’une demi-longueur 
de tete Finesse et Fleur de Us.

Puis venaient des distances tres rapprochees Boulevard, 
Renseignements, Fantaisie. Enfin Indiscretion, Mille lignes 
par jour, tres fatigud et loin, bien loin derriere, Homere 
fourbu.

Paris galopait toujours & travers champs sur la grande 
piste 7*.

Commence la grande dpoque des marechaux de la chro- 
nique, ceux qui «parlent du haut du balcon», comme dira 
Valles. La chronique mondaine devient la rubrique essentielle 
de la plupart des quotidiens sous le second Empire, surtout

71. Jacques Sincere, «Propos interrompus», Le Figaro, 22 mars 1866,
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quand ceux-ci font le pari, comme L’Evenement, de ne pas 
payer le cautionnement politique. « Un journal sans chronique, 
c’est une jolie femme qui n’a pas de dents », declare Le Gaulois 
en 1868 au moment de son lancement, et 1’editorialiste ddtaille 
les imponderables de ce genre: « Je sais tout ce qui interesse le 
vrai Paris, le Paris des theatres, des courses et du lansquenet II 
n’est pas un cercle, pas une ecurie, pas un boudoir ou je n’entre 
a toute heure. Il n’est pas une bete qui ait paru sur le turf, et, ce 
qui est plus difficile, pas une cocotte dont je n’aie la gendalogie. 
Je connais leur age, leurs jockeys et leurs amants; je sais quand 
eUes changent de nom ou de proprietaire, je note jour apres jour 
la finesse de leur jambe ou la couleur de leurs cheveux » A la 
place du premier-Paris se succedent chroniques parisiennes qui 
declinent leur titre autour du toponyme parisien (« Gazette de 
Paris », «La Comddie parisienne», « Chronique de Paris », 
«Courrier de Paris ») et de signatures d’elite. Une thematique 
(Paris, les boulevards, les joumalistes) qui se concentre autour 
de quelques « marronniers »(les cartes de visite, le printemps a 
Paris) s’associe a une poetique. La chronique parisienne cul- 
tive le bel esprit et le paradoxe. Elie rappelle souvent le devoir 
d’originalite travers des diatribes qui composent pourtant 
elles-memes, paradoxalement, un discours attendu:

En these generale, je suis pour ne rien tuer. Cependant, si 
cela dtait possible, il serait bon d’dgorger quelques lieux 
communs; car ce sont eux qui font un simple cretin de 
I’Homme, a qui dieu avait donne un visage sublime, en lui 
-ordonnant de regarder les cieux! Qu’est-ce qu’un LIEU 
COMMUN ? C’est une plate et vulgaire niaiserie exacte- 
ment contraire a la verite, et que tout le monde repete, parce 
que tout le monde I’a entendu rdpdter par tout le monde ^3.

72. Le Gaulois, 7 juillet 1868,
73. Th&dore de Banville, «Chronique®, «Documents humains®, Le Gil Blas, 

2 janvier 1880.
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Dans Le Gaulois, selon Leon Bloy, «la plus importante 
rubrique est celle consacree. aux mondanites; cadeaux de 
manages, soirees, necrologies, thds, baptemes, garden-parties, 
alliances princicres et ducales, le tout pele-mele et cntrelardc 
d’epithetes beatement laudatives et de descriptions hyperbo- 
liques^».

L’une des questions essentielles pour la chronique sous la 
troisibme Rdpubliquei se pose a travers le rapport au public, 
voire a la foule. Les chroniqueurs sont loin de pouvoir tous 
ecrire, comme Valles: « Je.suis du peuple, et ma chronique 
aussi.» En regime mediatique, la question de la lisibilite des 
textes est cruciale. Meme un chroniqueur comme.Guy de Mau
passant, grand traqueur de « verites paradoxales adepte du 
vemis culturel, a la chronique fluide bien adaptee au public 
petit-bourgeois des joumaux pour lesquels il cmarge, fait quel- 
quefois I’aveu dans ses chroniques de sa perplexite devant la 
foule. La metaphore recurrente du chroniqueur passant dans 
«cette foule compacte,-dans cette foule engourdie, lourde, 
pateuse, qui coulait lentement, dimanche, Sur le boulevard 
comme une epaisse bouillie humaine^» parait revelatrice 
d’une certaine difficulte.du chroniqueur parisien a ecrire pour 
tous, condition essentielle a la survie du journal. Certains chro
niqueurs s’inquietent de l’dlitisme thematique de la chronique 
parisienne qui depeint souvent des fetes dont le grand public est 
exclu et des loisirs qui ne s’offrent jamais a lui.-Banville 
cherche, comme Valles, a faire la chronique d’autres lieux 
sociaux, a se faire le chantre d’autres manifestations publiques:

Mon cher directeur, nous faisons joliment bien de raconter 
(et notre ami le baron de Vaux s’en acquitte a merveille),

85. L. Daudet, Salons et joumaux, op. ciL, p. 130.
86. Ibid.
87. Guy de Maupassant, «Les employes ». Le Gaulois, 4 juin 1882; repris dans 

Chroniques, op. cit, L I, p. 413.
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les pompes, les ostentations, les bals blancs, les bals roses, 
tons les turfs et tous les sports, le high life et les autres lifes, 
la gloire des perpendiculaires et le triomphe des horizon
tales et, comme dit le bon Nadar, le monde ou Ton patauge;
les soirdes on Ton echange des dialogues et celles ou Ton . 
recite des monologues; et les dames qui dtaient habillees en 
jeune or, et en vieil or et en rose vif; car si nous ne racon- 
tions pas tout cela, qui le raconterait? A coup stir, ce n’est 
pas le tisserand qui dans I’humidite d’une cave obscure est 
occupd a tisser sa toile. Mais comme il est heureux que le 
Peuple, que le bonhomme Demos ne lise pas nos joumaux 
qui, cotitant trois sous, sont trop chers pour lui! [...]

Mon cher directeur, le Peuple est souverain, aussi souve- 
rain que Bilinkous-el-Balazou, qui vainquit ceux d’Arwad; 
[...] mais il ne faut pas se le dissimuler, il ne voit jamais rien 
que le visage de bdis d’une porte fermee sur son nez®*.

Valles et Banville militent pour une autre chronique qui 
ne serait pas non plus la chronique du lieu commun et du 
bon sens des Harduin et Trimm. Le genre prestigieux de la 
chronique risque done souvent de se r^duire, comme Peer it 
Marc Angenot, a ,«une pure machine de complicite de classe ». 
Mais, en s’adaptant, ce qu’elle est forcee de faire, elle se dena
ture et elle court le danger de disparaitre comme matrice d’une 
ecriture joumalistique caractcristique du xix' siecle.

2.4. Frontieres

Plus que d’autres genres, la chronique constitue une 
forme de pivot entre la litterature et le journal. Stendhal, 
Balzac, Musset, Gautier, Barbey d’Aurevilly, Banville, Zola,

88. Theodore de Banville, Lettres chimeriques, Paris, Charpentier, 1885, p. 161.
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