
Rentabifit~
et responsabilite

L ES QUOTIDIENS constituent une industrie en pleine maturite, dans le sens eco-

nomique du terme: il y a peu de possibilites d'une penetration plus poussee du
marche par le produit, dans son etat actuel . La plupart de ceux qui sont sus-

ceptibles d'acheter un quotidien le font deja et rien ne permet de croire que le nom-
bre de personnes qui achetent deux quotidiens ou plus augmentera . II est possible que
d'autres changements dans la dimension et le nombre des foyers et dans la fa g on de
vivre influent sur 1'etendue des marches, mais dans 1'ensemble on peut s'attendre que
le tirage total n'augmente guere plus que la population adulte, et peut-etre moins .

Revue generale du march e
Dans ces circonstances, et compte tenu des caracteristiques demographiques du pays,
les lois economiques de la production et de la publicite exigent que les marches des
quotidiens soient monopolistes ou oligopolistes . C'est-a-dire que, dans la majorite des
localites, il n'y ait qu'un seul quotidien destine a un marche local ou regional . Dans
quelques centres a population dense, le marche peut etre oligopoliste plutot que
monopoliste, en ce sens qu'il peut etre rentable pour deux ou trois journaux de
s'adresser a des secteurs differents de cc marche ; dans ce cas, ils ne se font pas con-
currence sur toute la ligne, comme naguere, mais sur les franges, la ou les frontieres
entre les classes statistiques se confondent . La concurrence peut aussi venir d'en bas,
si l'on peut dire, en ce sens que les journaux hebdomadaires peuvent remplir une par-
tie du role des quotidiens sur un marche restreint ; le quotidien local peut egalement
faire face a une concurrence venue d'en haut, sous la forme d'un quotidien «nationalp
ou «regionalp . Il ne s'agit la toutefois que de rares exceptions a la situation de mono-
pole dont jouissent la plupart de nos quotidiens .

Le monopole ou 1'oligopole ne vaut que pour le produit lui-meme et les jour-
naux, comme nous l'avons vu, se retrouvent dans cette position inhabituelle, a savoir
que seulement un cinquieme ou a peu pres de leur revenu provient directement de la
vente de leur produit . Le gros des revenus decoule de la publicite . Et pour vehiculer
cette publicite, ils doivent affronter une concurrence enorme . Pour certains types de

reclame - celle qu'on retrouve dans les petites annonces ou qui a trait a la vente a u
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detail des grands magasins - les journaux offrent a I'heure actuelle des avantages
certains . Dans plusieurs autres cas, plus particulierement du cote de la publicite dite
«nationalep, ils doivent faire face a une forte concurrence, surtout de la part de la
television .

Jusqu'ici, les avantages dont jouit le journal monopoliste, ont suffi, en general, a
en faire une entreprise des plus rentables . Bien que depuis quelques annees les profits

des quotidiens canadiens n'aient pas ete, dans t'ensemble, tout a fait aussi eleves
qu'autrefois, ils demeurent bien au-dessus du rendement du capital de la plupart des
industries . On le voit dans les decisions des quotidiens quant a leurs mises de fonds :
confiants en l'avenir, ils ont pu placer beaucoup d'argent dans la construction

d'immeubles et d'imprimerie modernes, recourir a des techniques utilisatrices de gros
capitaux et reduire proportionnellement les frais de main-d'oeuvre . Les resultats des
dernieres annees n'indiquent aucun declin a long terme; la diminution des revenus
peut s'expliquer en grande partie par la combinaison de deux phenomenes : des condi-
tions economiques moins favorables qui ont eu des effets sur la plupart des indus-
tries, et 1'instabilite de quelques grands journaux qui sont restes en concurrence plus
longtemps que les autres . La chose a ete reglee en partie par la fermeture de certains
journaux comme le Star de Montreal, le Journal d'Ottawa et la Tribune de Winni.-
peg. On peut toutefois affirmer encore que la maturite commerciale de l'industrie
canadienne des quotidiens est plus que confortable; c'est une maturite marquee au
coin de l'opulence.

Certains economistes amateurs et, bien sur, certains professionnels, sont peut-
etre trop enclins a etablir une analogie entre l'industrie et le cycle de la vie animale .
Cette analogie suppose que la maturite precede le declin et la mort . En fait, l'indus-
trie peut rester en etat de maturite pendant des generations et, sans jamais plus pro-
duire les profits exceptionnels des meilleures annees, elle peut toutefois demeurer
suffisamment rentable . Pour ce faire, elle doit s'adapter a 1'evolution . Ainsi est-il fort
probable que les quotidiens auront a s'ajuster a des changements majeurs au cours de

la prochaine decennie .
Dans des chapitres subsequents, nous examinerons les effets de 1'avenement d'un

nouveau moyen d'information : la telematique. Rien n'indique que I'imprime sur
ecran concurrencera la presse ecrite, dans un avenir previsible, en ce qui concerne la
nouvelle, I'analyse et le commentaire . Mais il est possible qu'il evolue de fagon a
offrir un support plus pratique pour certains genres de publicite ou la presse ecrite a
ete relativement invulnerable face a la radiodiffusion et a la television . II pourrait en
etre ainsi pour certaines formes de petites annonces et de publicite visuelle, comme
dans le domaine de l'immobilier, et pour la reclame d'articles d'epicerie et de maga-
sin a rayons.

Dans cette eventualite, les editions du mercredi, du vendredi et du samedi ne
seraient plus aussi volumineuses . Le quotidien moyen serait beaucoup plus mince . II
devrait etre plus attrayant pour les autres annonceurs, afin d'obtenir d'eux un tarif
plus eleve ; il lui faudrait aussi, selon toute probabilite, convaincre les lecteurs de la
superiorite de son contenu editorial . La tendance vers un rapport decroissant entre le
tirage et le revenu tire de la publicite devrait probablement etre renversee .

On peut y voir quelque analogie avec 1'evolution recente de 1'industrie automo-
bile, ou la grosse voiture avide d'essence est remplacee de plus en plus par des mode-
les compacts . Ainsi, ceux qui mettraient trop de temps a effectuer les changements
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necessaires pourraient se voir rudement secoues dans leur opulente maturite . On
pourrait bien assister, durant une periode d'ajustement, a un changement radical des
conditions dans lesquelles les journaux administrent leurs affaires . Nous ne faisons
pour le moment aucune prediction ferme . Les techniques de I'imprime sur ecran en
sont encore au stade primaire . Mais leurs possibilites sont deja telles qu'elles impo-
sent la reflexion .

Objectifs strategique s

De toute faqon, ce qui pourrait etre change, c'est l'environnement et non la nature de
la decision fondamentale sur les objectifs qui caracterisent 1'administration d'un
journal .

Comme toute autre entreprise, le journal doit etre rentable pour survivre .
Comme toute autre entreprise aussi, il ne peut realiser ses benefices sans restrictions .
Pour de nombreuses industries, ces restrictions sont devenues, dans une societe urba-
nisee, enrichie et instruite, plus severes qu'a 1'epoque ou le capitalisme etait en plein
essor : la limitation de la pollution, les reglements sur la sante et la securite au travail
n'en sont que quelques exemples . Mais les journaux ne sont pas des entreprises
comme les autres . Une fois qu'un quotidien a etabli un monopole local, comme la
plupart l'ont deja fait, la nature et la qualite de son produit specifique - son con-
tenu de nouvelles - cessent d'avoir une influence directe sur ses revenus . Il faut qu'il
devienne vraiment tres mauvais pour qu'un grand nombre de personnes cessent de
1'acheter ; d'autre part, il ne saurait augmenter de beaucoup sa clientere en amelio-
rant son contenu d'information .

D'un strict point de vue financier, les montants consacres a la redaction devien-
nent de simples depenses . L'editeur de la Free Press de Winnipeg I'a dit carrement
devant la Commission quand il a mentionne que le service de redaction de son jour-
nal «ne produisait aucun revenu» . 1 11 est evident qu'un minimum doit etre depense
pour du materiel qui, du moins en partie, constitue ce que le lecteur s'attend a trou-
ver comme nouvelles et qui, du point de vue de 1'annonceur, sert a diriger 1'attention
sur sa reclame . L'espace entre les annonces qui rapportent doit etre rempli . Mais au
deli d'un minimum determine en majeure partie par 1'habitude et les attentes du
marche local, les montants verses a la redaction ne sont, d'un strict point de vue
d'affaires, qu'une depense : une perte de profit .

Cette perte de profit pose un dilemme au journal monopoliste, car elle est liee a
la qualite du service qu'il doit donner aux lecteurs, sa responsabilite publique en
somme. Le proprietaire du journal doit faire un compromis entre la responsabilite
sociale, qui se traduit en depenses de redaction, et la rentabilite de 1'entreprise .

Service TDR
Le Devoir Southam

et autres
Thomso n

Le mandat de la Commission reflete le sentiment general que tout journal doit

assumer ses obligations envers le public . 11 lui faut en meme temps un profit, ce qui
se mesure par le taux de rendement (TDR) . Lors des audiences, nous avons constate
que tous les proprietaires reconnaissaient leurs responsabilites publiques, mais qu'ils
differaient d'opinion sur la fagon et le moment de tirer la ligne entre responsabilite e t
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rentabilite. Parmi les journaux canadiens (et dans la tradition de plusieurs grands
journaux d'autres pays), Le Devoir se situe le plus nettement a I'extremite «service»
de notre echelle. Certains autres journaux independants et ceux de Southam se
situent a des positions intermediaires . Les journaux de Thomson et quelques autres
se retrouvent a l'extremite «rentabilitea ou TDR .

Au 31 mars 1981, on comptait au Canada 117 quotidiens pour 38 proprietaires:
28 quotidiens appartenaient a des interets privee ; 88 a des chaines de taille variee; et
un (le Star de Toronto) etait a la fois considere comme quotidien et partie d'une
societe publique possedant plusieurs autres interets . Ce modele de propriete est
resume dans le tableau qui suit, et les chiffres donnent le tirage pour le mois de sep-
tembre precedent .2 Dans les sections qui suivent, nous etudierons la fagon dont cer-
tains proprietaires administrent leurs affaires, particulierement la fagon dont ils font
leur choix entre service public et taux de rendement .

Proprietaires des quotidiens au mois de sepiembre 198 0

Proprietaire

Nombre de Tirage hebdomadaire
titres cumulatif

possedes Endroits (en milliers)

40 Divers

14 Divers

I I Surtout C.-B .

4 Quebec

3 Alberta

Ontario

5 Nouveau-Brunswick

3 Alberta

Ontario
2 Quebec

2 Ontario

2 Quebec

2 Saskatchewan

I Ontario

28 Divers

6 865

8 69 3

292

1,71 1

Thomson

Southam

Sterling

Gesca ( Desmarais )

Bowes

Irving

Toronto Su n

UniMedia (Francoeur)

Northumberland (Johnston)

Quebecor (Peladeau)

Armadale (Sifton )

Torstar

Independant s

Total

93

793

2 197

87 1

41

2 762

71 5

3 .522

3 890

117 32 445

Certains de ces proprietaires sont des compagnies publiques et des renseigne-
ments a leur sujet sont disponibles, dans la plupart des cas, dans leurs rapports
annuels et dans des declarations publiques de leurs administrateurs . L'analyse est
plus difficile quand il s'agit d'un conglomerat de plusieurs industries consolidees dans
un seul rapport financier . Plusieurs proprietaires de journaux, ou leurs representants,
ont comparu devant la Commission et pane de leurs objectifs d'administration et
cela nous a permis de les situer hypothetiquement sur notre axe «service - TDRn .

Le groupe Thomso n

La Thomson Newspapers Limited et ses filiales au Canada et aux Etats-Unis posse-
daient 128 journaux au 31 decembre 1980: 52 au Canada, dont 40 quotidiens et 1 2
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hebdomadaires; 76 aux Etats-Unis, dont 71 quotidiens et cinq hebdomadaires . M .
Kenneth Thomson a confirme en audience publique que 1'expansion demeurait un
objectif permanent . Ceci n'a jamais cesse, assurement . En decembre 1973, par exem-
ple, le groupe Thomson possedait 100 journaux : 48 au Canada, dont 34 quotidiens et
14 hebdomadaires ; et 52 aux Etats-Unis, dont 46 quotidiens et six hebdomadaires .

La compagnie fait partie d'un groupe beaucoup plus important de societes, qui
appartiennent a la famille Thomson et forment un conglomerat mixte multinational
interesse dans de nombreuses affaires, dont le commerce de gros et de detail, l'immo-
bilier, le petrole et .le gaz, les assurances, l'industrie du voyage et du tourisme, les
services de finances et de gestion, les communications de haute technicite, le camion-
nage, etc . La plus grande partie de cette activite n'a aucun lien direct avec la publi-
cation de journaux .

Outre la Thomson Newspapers Limited, trois grandes compagnies publiques
font partie de l'organisation Thomson - la Compagnie de la Baie d'Hudson, la
International Thomson Organization Limited, la Scottish & York Holdings Limited .
Des donnees publiques indiquent que ces compagnies avaient en 1980 des revenus
bruts combines de plus de 6,6 milliards $ provenant de toutes leurs operations, un
actif brut de plus de 5,2 milliards $ et un revenu net de 195 millions $ . Les revenus
bruts des journaux Thomson sont passes de 157,2 millions $ en 1973 a 522,2
millions $ en 1980; les actifs productifs nets engages ont augmente de 73,6 millions $
a 296,5 millions $ ; et le revenu net, apres versement des interets et des impots, est
passe de 26,0 millions $ a 68,2 millions $ . En 1980, les journaux Thomson, tout en ne
representant que 7,9 pour cent du revenu brut de ces compagnies ont gagne 35,9
pour cent du revenu net combine. Le rendement des actifs productifs nets engages
des journaux de Thomson, avant versement des interets et des impots, a cru constam-
ment, passant de 70,4 pour cent en 1973 a 76,8 pour cent en 1979 ; en 1980, il est
descendu a 53,2 pour cent a cause de certaines acquisitions, principalement les Publi-
cations FP . Mais tout indique que 1'ascension va se poursuivre de plus belle .

Les rapports annuels de Thomson Newspapers, entre 1973 et 1980, se presen-
tent dans un modele uniforme . De temps en temps, on projette quelque lumiere sur
les orientations de la compagnie . Le rapport de 1975 contenait la declaration sui-
vante sur la politique de gestion de la compagnie :

Le resultat de I'activite de votre compagnie en 1975 corrobore notre
politique de limiter nos acquisitions aux journaux de petites et
moyennes villes, qui ne sont pas aussi serieusement touchees par des
revers economiques [ . . .] . La politique de votre compagnie de laisser
leur autonomie aux redactions locales vise a permettre aux journaux
de refleter les besoins et le caractere propre des localites qu'ils des-
servent . Cette politique fait que nos journaux sont bien acceptbs dans
leurs localites respectives en meme temps qu'elle assure leur expan-
sion et leur rentabilite [ . . .] . L'expansion constante de votre compa-
gnie, a la fois par 1'acquisition de nouveaux journaux et par I'amelio-
ration de notre activite sur les marches acquis demeure un objectif
fondamental .

Kenneth Thomson vint d'ailleurs le dire en personne devant la Commission :

Je crois en 1'expansion de l'industrie des journaux [ . . .] . J'aime inves-
tir. Je veux que les investissements de ma famille grandissent [ . . .] .
J'aime les journaux enormement .3
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Dans le rapport annuel de 1979, on eut du mal a concilier 1'acquisition des Publica-
tions FP avec ces objectifs de croissance, de rentabilite et d'acceptation locale :

Votre compagnie n'est pas encore en mesure d'evaluer completement
ce qu'il en sera des Publications FP pour 1980 . Nous croyons toute-
fois qu'a la longue cette acquisition aura un effet tres positif sur les
gains de votre compagnie .

On faisait mention dans le rapport de 1977 de la politique relative aux dividen-

des : il fallait en augmenter le rendement pour l'ajuster a la hausse des revenus . Des

140 millions $ verses en dividendes par les journaux Thomson entre 1973 et 1980,
100 millions $ sont alles vers d'autres interets de Thomson .

Kenneth Thomson a reconnu l'importance des revenus tires des journaux :

[ . . .] tout cc que ma famille possede aujourd'hui, de meme que ce qui
I'attend pour demain, remonte a nos journaux . 4

Cet appui pris sur les journaux pour exploiter des possibilites dans d'autres
domaines a ete evidente quand Thomson a hypotheque des actions de ses journaux,
en 1978, afin d'obtenir un pret de la Banque royale du Canada pour des travaux de

prospection petroliere dans la mer du Nord .
La taille du groupe Thomson reduit l'importance des journaux canadiens qui en

font partie . Pour ne pas les perdre de vue, on se fie aux rapports et renseignements
qui emanent de chacun d'eux vers le siege social . Kenneth Thomson nous a avoue :

[ . . .] Je n'ai pas la chance de visiter personnellement chacun des
journaux, et dans un certain sens je ne suis pas aussi pres d'eux que
j'aimerais 1'etre [ . . .] . Je peux toutefois prendre le pouls de notre
organisation a partir du siege social . 5

Que peut-on dire alors de la position de la chaine Thomson eu egard aux aspects

de service et de rentabilite? Laissons a M . Thomson le derriier mot la-dessus :

Ecoutez, nous dirigeons des affaires . Et il arrive qu'il s'agisse de jour-

naux . 6

Southam Inc .
A la difference du groupe Thomson, la Southam Inc . ne possede pas d'interets a
I'exterieur du vaste domaine qu'il englobe sous le nom d'industrie des communica-
tions et de l'information .

La societe Southam publie 14 quotidiens, 1'hebdomadaire des affaires Financial

Times of Canada, 39 autres periodiques d'affaires, 24 publications annuelles et
annuaires, ainsi que 13 bulletins et feuillets d'information . Elie administre en outre
10 imprimeries et 53 foires et expositions commerciales . Elie possede des interets

importants dans d'autres entreprises de presse : presque 50 pour cent des actions de
deux quotidiens, le Sun de Brandon et le Record de Kitchener-Waterloo, et une par-
ticipation considerable dans la Selkirk Communications Limited, qui possede elle-
meme des interets importants dans la radio, la television et le cable au Canada et a
I'etranger . Interroge sur les objectifs de la societe en 1980, le president, M . Gordon

Fisher, a repondu :

L'une de nos missions est de survivre . Survivre libres de toute interfe-
rence qui nous empecherait de nous acquitter de nos responsabilites
telles que nous les voyons . Un de nos objectifs est de publier les meil-

98 COMMISSION ROYALE SUR LES QUOTIDIENS



leurs journaux possibles, generalement a I'interieur des restrictions
economiques courantes [ . . .] . Si j'ai une mission, c'est de ne rien
faire qui empecherait Southam d'etre encore ici dans 104 ans, a titre
de membre consciencieux d'une industrie - et je parle de l'industrie
des communications et de l'information plutbt que de I'industrie des
journaux [ . . .] . 7

11 s'est plus tard etendu sur cette idee d'une industrie englobant plus que des jour-
naux :

[ . . .] le fait de s'en tenir [ . . .] a un seul produit - la publication
d'un quotidien - n'etait pas tellement approprie a long terme, parce
que, dans I'interet des actionnaires, il est toujours possible que
quelqu'un d'autre se presente avec des techniques ou des idees nou-
velles et fasse quelque chose qui mine la position relative du quoti-
dien sur le marche.

En ce qui a trait aux objectifs financiers, M . Fisher ajoute :

[ . . .] le seul objectif que nous ayons jamais fait connaitre publique-
ment est 1'enonce de 1975 [ . . .] qui fixe un but particulier au rende-
ment des actions [ . . .] c'est-a-dire un taux de rendement de 12 pour
cent [ . . .] il faut admettre que nous n'avons pas atteint cet

. .] .objectif F .

Les rapports annuels de Southam depuis 1973 brodent sur ces themes . On peut
comprendre les objectifs de la societe a partir du rapport de 1973, qui mentionne un
niveau record de revenu, une forte demande pour ses quotidiens et la publicite qu'ils
contiennent, de meme que pour ses publications d'affaires et ses diverses impressions,
ses foires commerciales et autres services . Le rapport conclut : aLes resultats de cette
annee ont depasse nos esperances les plus optimistes)) . Des sentiments semblables,
soulignant des objectifs de hausse du revenu, s'expriment dans des rapports annuels
subsequents .

L'objectif de diversification se retrouve elargi dans le rapport annuel de 1976,
ou l'on donne une definition de 1'entreprise Southam aqui a guide et de quelque fagon
limite 1'expansion de la compagnie), . Cette definition precise que les affaires de la
societe portent vraiment sur les communications - a la fois les communications de
masse et les produits destines a de petits secteurs choisis du marche general . Les
entreprises jugees interessantes comprenaient la publication et l'impression de jour-
naux, de meme que la participation a la radiodiffusion et a d'autres media electroni-
ques ; I'accent, dans les nouvelles initiatives en communications, devait porter sur
«l'informationA ou ale savoir), plutot que sur le «divertissementi, . L'enonce se termine
par la promesse que Southam ne cherchera pas a avoir la main haute sur aplus d'un
moyen de communication de masse a 1'interieur d'une meme localite ni [ . . .] sur tout
groupe de media qui puisse representer une concentration regionale)) .

Le groupe Southam a-t-il atteint ses objectifs financiers? De 1973 a 1980, il a
enregistre, pour ses revenus consolides bruts, un taux de croissance annuelle compose
de 7,4 pour cent, en dollars constants . II a profite d'une augmentation appreciable du
tirage de ses quotidiens, causee surtout par l'acquisition du Star de Sault-Sainte-
Marie et la prise en main exclusive du Sun et de la Province de Vancouver . Les rap-
ports annuels parlent de mises de fonds consenties en vue de faire ou d'epargner de
I'argent : en 1975, pour ameliorer la position concurrentielle de la Tribune de Winni-
peg; en 1976, pour mener une recherche sur des produits destines au lecteur et pou r
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etablir des systemes communs d'ordinateur; et, pendant toute cette periode, pour

adopter les nouvelles techniques . Les rapports annuels temoignent de la diversifica-

tion des operations de Southam ; presque chaque annee, its signalent I'acquisition
d'une nouvelle compagnie, depuis les librairies Coles jusqu'a Videosurgery Limited .

Au cours de toutes ces annees, sauf une, entre 1973 et 1979, Southam a ete en
mesure de rapporter des hausses de profits et de benefices par action et d'augmenter

ses dividendes aux actionnaires . En 1980, les profits et les benefices par action ont
diminue, mais les dividendes ont augmente . Depuis 1977, Southam a fait etat de

donnees segmentees - c'est-a-dire les revenus et les actifs productifs nets engages -
pour ses quatre secteurs d'activite, soit les journaux, l'imprimerie, les librairies et les
communications. Le rendement des actifs productifs nets engages, dans le secteur des
journaux, a diminue de 32,2 pour cent en 1977 a 19,4 en 1980 .

Si l'on se fonde sur les rapports annuels et sur les temoignages donnes devant la
Commission, on peut en deduire que Southam se propose comme mission de rentabi-
liser encore plus son activite et de la diversifier au sein de l'industrie des communica-

tions et de l'information . Mais pour Southam, rentabilite n'est pas synonyme de taux

maximal de rendement . La societe s'impose un certain nombre de limites . Son souci

du journalisme se manifeste par le service de nouvelles qu'elle a mis sur pied a
l'intention des quotidiens et par les bourses d'etude qu'elle offre aux journalistes . La

politique de Southam n'est pas unidimensionnelle . On n'y cherche pas uniquement a

maximiser les profits . On n'y administre pas des entreprises commerciales, qui se

trouventetre par hasard des journaux .

Les journaux Sterlin g

La troisieme chaine, pour ce qui est du nombre de journaux et non du tirage, est
constituee par le groupe Sterling Newspapers, qui n'existait pas a 1'epoque du
Comite special du Senat sur les moyens de communications de masse . Les journaux

Sterling sont devenus une division de la Western Dominion Investments Company

Limited en 1979 . La chaine englobe 11 quotidiens, neuf a 1'interieur et au nord de la
Colombie-Britannique, un en Saskatchewan et un dans I'Ile-du-Prince-Edouard . La

chaine comprend en outre sept journaux hebdomadaires, trois dans les environs de
Vancouver, un dans la vallee inferieure du Fraser, trois a l'interieur de la Colombie-
Britannique et un en Saskatchewan .

Western Dominion est une societe privee, une des nombreuses compagnies sous
la coupe de Warspite Securities Limited, le principal holding du groupe Black . Selon

une circulaire emise par Argus Corporation Limited, M . Conrad M. Black, son frere,

M. G. Montegu Black, et des membres de leur famille possedent directement ou

indirectement 75 pour cent de Western Dominion . Les autres principaux actionnai-

res sont M. Peter G . White (aucune parente avec M . Peter G . White de la Free

Press de London) et M. F. David Radler . Les mises de fonds de la compagnie sont
diversifiees et comprennent des interets dans les mines, le petrole et le gaz, la produc-
tion alimentaire, le commerce de gros et de detail, la radio, la television et 1'immobi-

lier .
Les bilans financiers des journaux Sterling, de meme que ceux de Western

Dominion ne sont pas rendus public . Toutefois, il existe des donnees publiques sur

certaines des compagnies qu'exploite Western Dominion - Hollinger Argus Limi-
ted, Argus Corporation Limited et les magasins Dominion lirriitee . Au 31 decembre
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1980, Hollinger Argus et Argus possedaient des avoirs nets de plus de 900 millions $ ;
leurs recettes de 1980, composees surtout de redevances, d'interets et de dividendes,
excedaient les 90 millions $ et, leurs revenus nets, les 35 millions $ . En 1980, les
magasins Dominion possedaient un avoir de 454,1 millions $, realisaient des recettes
de 2,7 milliards $ et un revenu net de 27,3 millions $ .

Les journaux Sterling ne forment qu'un petit groupe dans cet imposant conglo-
merat . M. F. David Radler, president de Western Dominion, decrit ainsi la genese de
la chaine de journaux :

Nous avons constate un vide dans I'Ouest . Tres peu de journaux
appartenaient a une chaine . Certains quotidiens etaient a vendre IA-
bas, nous y sommes alles et avons achete ceux qui etaient disponibles,
mais le plus important, je crois, c'est que nous avons converti cinq
hebdomadaires en quotidiens [ . . .] . Nous nous interessons a tout .
Nous serions interesses a acheter d'autres quotidiens [ . . .] et si un
hebdomadaire etait a vendre et que nous pouvions. I'acheter, il nous
interesserait surtout pour autant que nous puissions le transformer en
quotidien . 8

Il est difficile de dire, d'apres ces maigres indices, quelle consideration on
accorde a 1'aspect service public dans l'administration des journaux Sterling .

M. Radler nous a avoue qu'il avait deja redige certains editoriaux pour les jour-
naux Sterling . Quand on lui a demande s'il etait journaliste, il a repondu: «Je suis un
homme d'affaires .), 9

Power Corporation (Desmarais)

Les quatre quotidiens qui forment une partie du groupe Power/Desmarais appartien-
nent, par le truchement de plusieurs compagnies, a Gesca limitee . Gesca appartient a
Paul Desmarais ; son lien avec Power est etabli par une debenture qui «prevoit que
tout benefice et tout changement dans I'avoir de Gesca revient aux detenteurs de la
debenture)), Power Corporation .l o

Les noms des principales filiales de Power et de leurs societes affiliees sont bien
connus: The Investors Group, The Great-West, compagnie d'assurance-vie, la com-
pagnie Montreal Trust et la Consolidated Bathurst Inc . Les bilans financiers de ces
quatre societes, en plus de celui de Power, ont ete inclus dans le rapport annuel de
1980 . Les avoirs bruts de ces cinq compagnies s'etablissent a 9,5 milliards $ ; les reve-
nus bruts a 3,9 milliards $ ; et le revenu net a 426,8 millions $ . La contribution de
Gesca aux gains de Power en 1980 a ete de 1,2 million $ .

Au cours des huits annees qui vont de 1973 a 1980, les profits d'exploitation de
Gesca ont totalise 7,5 millions $ ; durant la meme periode, elle a paye 10,7 millions $
a Power en dividendes et 2,5 millions $ en remboursement de prets .

Power repete regulierement, dans ses rapports annuels, un enonce de principes

sur ses methodes d'exploitation . Voici ce qui concerne la mission du conglomerat :

L'objectif ultime que s'est fixe Power Corporation est de donner a ses
actionnaires un rendement raisonnable et elle tente donc de promou-
voir, au sein de chacune de ses compagnies, une administration posse-
dant I'expertise et la competence qui permettent d'edifier des entre-
prises solides dans le cadre des sytemes de la libre entreprise .

La societe fonctionne de fagon decentralisee et le chef de la direction
de chaque filiale ou compagnie affiliee est responsable, devant so n
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conseil d'administration, de la rentabilite et du progres de I'entreprise
qui lui a ete confiee .

Power Corporation surveille le comportement de chacune des compa-
gnies, en analyse les resultats financiers et participe, par le biais de
ses representants aux conseils, aux decisions administratives impor-
tantes .

Cet enonce est conforme au temoignage de M . Desmarais, qui a declare devant
la Commission qu'un journal peut a la fois etre une entreprise financiere et un ser-

vice public . «Mais sans aucun doute, un journal est une entreprise financiere [ . . .]» . I '

La famille Irving

Les principaux interets de la famille Irving se trouvent dans le transport, les pates et
papiers, les mines et le petrole . Presque toutes ces entreprises, y compris les jour-
naux, appartenant en propriete privee a la famille, elles ne font pas l'objet de rap-
ports annuels . 11 est clair que les quotidiens ne representent qu'une infime partie du
conglomerat . Trois membres de la famille ont comparu a nos audiences ou its ont

expose leurs objectifs avec quelque vehemence . M. Arthur Irving, qui avec son frere

James et son pere, possede le journal de Saint-Jean, a affirme en effet :

[ . . .] nous aimons le journal de Saint-Jean et c'est le seul qui me con-
cerne . Je possede 40 pour cent des actions et j'ai l'intention de les
garder toujours [ . . .] nous avons le privil'ege d'en etre proprietaires et
personne ici ne viendra nous I'enlever .1 2

On a demande au troisieme frere, M . John Irving, qui possede les journaux de

Fredericton et de Moncton, quels etaient ses objectifs a titre de proprietaire de jour-

nal . Il a repondu :
[ . . .] je veux que mes journaux soient bons, qu'ils repondent aux
besoins des localites qu'ils desservent I . . .] . Je m'occupe activement
de I'administration des journaux pour voir a ce qu'ils soient de plus
en plus efficaces et que leurs bureaux et leurs installations soient
aussi modernes que possible [ . . .] . Je m'interesse a leur rentabilite,
mais non pas au point d'examiner ou de reduire les budgets prepares
par les editeurs [ . . .] . Le seul mandat que j'ai confie a mes editeurs
de Fredericton et de Moncton est, d'abord, de publier le meilleur
journal possible, et en second lieu, d'etre aussi concurrentiel que pos-
sible .1 3

De quelle faqon les journaux de Fredericton et de Moncton tentent-ils de conci-
lier ce mandat avec les interets du proprietaire? Le apublishera du Gleaner de Frede-

ricton, M. Tom Crowther, a bien voulu I'expliquer :

Essentiellement, nous ne critiquons pas l'industrie, dans le Daily
Gleaner de Fredericton [ . . .] . Nous ne critiquons pas I'International
Paper Company en soi, dans nos editoriaux . Nous ne critiquons

aucune compagnie [ . . .] . Nous n'avons, dans nos editoriaux, critique
aucune industrie de la province . 1 4

Les freres ont confirme qu'ils seraient interesses a acheter d'autres quotidiens au
Nouveau-Brunswick, ou ailleurs, mais non pas parce qu'ils souhaitent se meler
d'administrer des journaux . M . Arthur Irving d'ailleurs a fait remarquer :

En cc qui concerne les journaux, nous les lisons, nous payons notre
abonnement et nous croyons qu'ils sont aussi bons que les autres quo-
tidiens canadiens .1 5
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Pourquoi alors posseder des journaux? M . Arthur Irving, reprenant les propos
de son pere, K .C. Irving, devant le Comite Davey fournit la reponse :

Nous aimons aussi posseder des choses .

Toronto Sun Publishing Corporation

Le Sun de Toronto a commence a publier au cours de la periode etudiee . Seulement
trois rapports annuels ont paru depuis que le journal est devenu une compagnie
publique . Tous trois font montre de la meme exuberance :

[ . . .1 un reve en 1971 [ . . .] . Maintenant (en 1979) nous possedons
des valeurs de 20 millions $ a Toronto et de 5 millions $ a Edmonton .

Le rapport annuel de 1980 indique que ale petit groupe devenu grand n'arrete pas de
croitre» et qu'il se prete a la diversification . En plus des interets qui lui permettent
d'avoir la main haute sur ]a United Press Canada et Unibiz, un service de nouvelles
financieres decrit comme «un jouet executifb par le president du Sun, M. Douglas
Creighton, il s'interesse en outre a la fabrication de boites pour les journaux, fournit
des sacs et des chariots aux livreurs, distribue des jeux et des idees de concours, tout
en assurant la commercialisation de batons de baseball, de stylos, de casquettes et de
T-shirts . Entre 1973 et 1980, les revenus bruts consolides ont augmente de 4,5 mil-
lions $ a 58,2 millions $, cc qui donne un taux de croissance annuelle compose de 30
pour cent . Des mises de fonds considerables ont ete consenties dans le quotidien de
Toronto, un Sun a ete cree a Edmonton et un autre acquis a Calgary .

Nous avons aborde la question du financement du Sun a nos audiences . Deux
membres du conseil d'administration appartiennent a d'importantes firmes immobi-
lieres . M. Creighton a donne 1'assurance a la Commission que les sources de finance-
ment privees de la compagnie n'avaient aucune influence sur sa politique editoriale .

M. Creighton a decrit ainsi I'idee initiale et les principes de la compagnie :
Nous desirions un format tabloid ; nous le voulions attrayant ; nous
voulions qu'il vehicule des opinions ; nous le voulions abondamment
illustre [ . . .] nous voulions qu'iI informe [ . . .] nous voulions qu'il
divertisse et [ . . .] nous voulions qu'il demeure financierement
sain [ . . ,] .1 6

UniMedia Inc . (Francoeur )
M. Jacques Francoeur possede deux quotidiens et 13 hebdomadaires au Quebec, par
le biais de ses interets preponderants dans UniMedia . Ses autres interets s'etendent a
la distribution de journaux et de periodiques, a l'impression et a la location de voitu-
res et de camions . Il a achete Le Soleil en 1973 apres que M . Desmarais eut echoue
dans sa tentative d'acquisition, mais les deux hommes ont ete un certain temps en
etroite association d'affaires, y compris dans des chaines d'hebdomadaires . Interroge
sur ses objectifs comme proprietaire de journaux, M. Francoeur a repondu :

[ . . .] c'est un service public essentiel qui doit dormer le meilleur jour-
nal possible dans le contexte local, tout en tenant compte de ses
moyens financiers. Ce serait bien facile de faire de meilleurs jour-
naux partout si on avait une meilleure marge de rentabilite .1 7

Quand on lui a demande s'il pensait comme M . Desmarais qu'un
journal, meme s'il rend un service public, devrait etre ferme quand il
cesse d'etre rentable, M . Francoeur a repondu :
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Bien, les lois du marche jouent la-dedans comme `clue' . Nos fournis-
seurs de papier, nos journalistes, nos typographes veulent avoir leurs
salaires et voir leurs comptes payes a toutes les semaines .

II a plus tard attenue le verdict pour ce qui est de quotidiens appartenant a des con-
glomerats :

Tant que la perte [ . . .] est raisonnable, on peut se permettre de
I'aider avec les yeux sur I'avenir . 1 g

Quebecor Inc . (Peladeau)

Les contreparties quebecoises du groupe du Sun de Toronto sont Le Journal de

Montreal et Le Journal de Quebec, tous deux propriete de Quebecor . De plus, Que-

becor possede 28 hebdomadaires locaux et populaires . Le rapport annuel de 1975

retrace avec fierte les ramifications de 1'entreprise depuis sa constitution en societe
en 1965 : on y parle d'acquisition d'imprimeries et de compagnies de publication, de
journaux, de magazines et de plusieurs autres initiatives . En 1977, Quebecor a fonde

le Journal de Philadelphie, que l'on considere comme le premier jalon d'un certain

nombre d'entreprises semblables a travers les Etats-Unis .

A la lecture des rapports annuels de Quebecor, on decele des objectifs d'expan-

sion et de rentabilite . En 1974, la societe mentionnait a ses actionnaires sa afagon

d'administrer et de faire fructifier vos valeursp ; 1976 a ete une annee de «croissance et

de realisation)) ; le rapport de 1977 souligne al'importance que nous accordons a nos
projets d'expansionb et, celui de 1979, «I'amelioration sensible de rentabiliteu, par

suite de la consolidation des operations de la compagnie .

Le principal actionnaire, M . Pierre Peladeau, a confirme les plans d'expansion

quand il s'est presente devant la Commission . Quand on lui a demande s'il songeait a

acheter des stations de radio et de television, il a repondu : sans aucun doute, sans

aucun doutep; et s'il envisageait de s'etablir dans d'autres villes des Etats-Unis : «defi-

nitivement, definitivemento . Ses projets d'expansion portent sur I'etablissement

d'autres journaux aux Etats-Unis . Envisage-t-il d'en lancer d'autres au Quebec ?

Pas pour aujourd'hui, mais il pourrait y avoir des possibilites, il pour-
rait y avoir des possibilites .1 9

Entre 1973 et 1980, Quebecor a augmente son revenu brut consolide a un taux

annuel compose de 14 pour cent en dollars constants . Les profits et gains par action

ont augmente durant cette periode et la compagnie a paye ses premiers dividendes en

1977 . Les revenus degages par 1'exploitation des journaux sont a la source de la crois-

sance du conglomerat . Interroge sur ses objectifs, M . Pierre Peladeau a declare :

Le grand but c'est le profit . Si on ne fait pas de profit, on n'a pas de

journaux . Et on peut se satisfaire beaucoup d'une tres jolie philoso-
phie, mais dans les faits si I'entreprise ne reussit pas bien, il n'y a pas
d'entreprise .2 0

La societe Armadale (Sifton)

M . Michael Sifton possede deux quotidiens en Saskatchewan, le Star-Phoenix de

Saskatoon et le Leader-Post de Regina . Ces deux quotidiens font maintenant partie
d'une entreprise mixte, qui comprend I'exploitation d'un aeroport, des valeurs immo-
bilieres et d'autres placements ainsi que des stations de radio a Regina, Winnipeg e t
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Hamilton . II n'existe aucune donnee publique sur les operations d'Armadale puisque
toutes sont le fait de compagnies privees .

Dans son temoignage, M . Sifton nous a pane des dangers d'une regie de I'Etat
sur l'industrie des journaux . Il a affirme en outre que les grandes chaines de jour-
naux etaient dirigees par des «gens bien corrects)) . M. Sifton, qui habite le Canada
central, ajoute :

[ . . .] il serait merveilleux que chaque quotidien appartienne a un
particulier qui en serait le proprietaire sur place . Les conditions eco-
nomiques veulent qu'il n'en soit pas ainsi . En aucune fa gon [ . . .] .2 1

Une grande partie du temoignage de M . Sifton a porte sur les difficultes de pla-
nification successorale, difficultes qu'il attribue aux dispositions relatives aux impots
sur les gains de capitaux de la Loi de l'impot sur le revenu . En depit de ces difficultes
et des vues exprimees sur la propriete locale, M . Sifton aimerait posseder plus de
journaux . M. Kenneth Thomson a raconte ainsi la conversation telephonique qu'il a
eue avec M . Sifton au debut de 1980 :

II m'a telephone et m'a dit que si nous avions l'intention de vendre
certains de nos journaux acquis du groupe FP, il serait interesse
[ . . .] . II a ajoute, aVous savez, nous ne sommes pas aussi gros que
vous, mais nous serions heureux d'acheter un ou deux autres quoti-
diens» . II a souligne: «Nous voulons faire de I'argent . p Je me souviens
de cette expression et j'ai dit : «Cela veut-il dire, Michael, que vous ne
desirez qu'acheter un ou deux journaux rentables [ . . .] que vous ne
seriez pas interesse a acheter un journal deficitaire?p Et il a repondu :
`Non' .A2 2

La societe Torsta r

Torstar est un conglomerat . Les operations au jour le jour du Star de Toronto sont
administrees separement . Parmi les autres entreprises regies par Torstar, mention-
nons Comac Communications Limited, Metrospan Printing & Publishing Limited,
Harlequin Enterprises Limited, et Neilsen-Ferns International Limited .

De plus, le groupe a une participation de 50 pour cent avec Southam dans Info-
mart, et une autre d'un tiers avec Southam et Thomson dans Today Magazine Inc .
Un bloc d'actions d'un tiers dans Western Broadcasting Company Ltd ., a ete vendu
en juin 1981 .

En fevrier 1981, Metrospan a ajoute a ses 14 journaux hebdomadaires ceux
d'Inland Publishing Co . Limited, ce qui lui assure 27 hebdomadaires diffuses dans la
region metropolitaine de Toronto ou aux alentours . Cet achat comprenait aussi les
vastes installations d'imprimerie commerciale d'Inland a Mississauga, en Ontario .

Le revenu brut consolide de Torstar a monte en fleche, passant de 94,8 millions
$ en 1973 a 472,7 millions $ en 1980 . Mais la baisse de la contribution relative du
Star et des hebdomadaires dans cet ensemble n'en est pas moins frappante . En 1973,
les revenus des journaux representaient 96,3 pour cent du revenu brut consolide de
Torstar ; huit ans plus tard, ils n'en representaient plus que 37,6 pour cent . En dollars
constants, les revenus du journal n'ont augmente que de faqon marginale . Au cours
de la meme periode, le tirage du Star s'est accru, mais surtout a cause de la decision
de publier le dimanche et de la forte augmentation du tirage du samedi . Alors que
les profits d'exploitation de Torstar n'ont cesse d'augmenter au cours de la periode
consideree, s'etablissant en 1980 a 58,9 millions $, la contribution des journaux a ce s
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profits est demeuree a peu pres la meme en dollars d'aujourd'hui - soit 13,9 mil-
lions $ en 1973 et 12,4 millions $ en 1980 .

Dans son temoignage, le president du conseil d'administration de Torstar, M .

Beland H. Honderich, a parle de responsabilite :

Je crois que la premiere responsabilite d'un journal est d'informer la
population, qu'il s'agisse de la collectivite locale ou nationale [ . . .] .
Si les habitants d'une localite ne sentent pas que le journal sert leurs
besoins, ils ne le soutiendront pas [ . . .] . C'est le marche qui determi-
nera si le journal dessert ou non les besoins locaux . Et s'il ne le fait
pas, il est evident que les gens ne le soutiendront pas .2 3

11 a aussi pane de 1'effet de la concentration de la propriete affirmant notam-

ment :

[ . . .] (elle) donne a quelques personnes la mainnise sur cc que les
journaux peuvent publier . Meme si cette influence ne s'exerce pas
directement, elle s'exerce indirectement par la verification des bud-
gets et le choix des editeurs et des redacteurs . Pour la meme raison
que les editeurs de journaux independants embauchent des gens qui
partagent leurs opinions, les proprietaires des journaux appartenant a
des groupes choisissent des gens dont les opinions ne varient pas telle-
ment des leurs .2 4

A une autre seance, alors qu'on lui demandait de quelle fagon il entrevoyait be
role de Torstar et de ses filiales, il a indique qu'il s'agissait d'un role de «communica-
tion et d'informationb, ajoutant que les journaux et les magazines sont aussi la pour
divertir et que les «livres de fiction romanesquep de Harlequin ont aussi un aspect

informatif.
II semble evident que des imperatifs d'expansion et de rentabilite ont inspire les

recentes acquisitions de Torstar . al-es actionnaires de Torstar, comme l'a dit M .

Honderich, font des placements et ils s'attendent a ce que ces placements leur rap-

portent [ . . .]b .2 5

Le Beacon Herald de Stratford

Les freres Dingman publient un quotidien dans be sud-est de l'Ontario, le Beacon

Herald de Stratford, qui appartient a la famille depuis 1886 .

Lors de son temoignage devant la Commission, le coediteur, M . Charles Ding-

man, a indique qu'il ne songeait pas a acheter d'autres journaux, ni d'autres media .

aNous croyons que notre journal de Stratford nous suffit .D26

Interroge sur la fagon dont il envisageait 1'exploitation de son quotidien, il a

repondu :

[ . . .] c'est une affaire, bien sur . Nous devons realiser des profits,
mais il ne s'agit pas d'une entreprise comme les autres . Quand on
publie un journal, je pense qu'on a une sorte d'obligation de publier
des nouvelles . Ce service d'information, pouvons-nous dire, dans le
strict sens du terme, ne rapporte pas d'argent ; c'est une depense
nette, mais si on publie un journal, on ne peut s'en passer ; il faut con-
sentir a fournir ce service de faqon appropriee pour s'acquitter de ses
responsabilites .

La responsabilite sociale qui est ici reconnue n'est pas soumise a l'objectif du
rendement, bien qu'on sache tres bien ce qu'elle coOte .
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Le Droit We

Le Droit ltee d'Ottawa, bien qu'il s'agisse d'une societe sous la coupe d'un ordre reli-
gieux, donne une certaine publicite a son rapport annuel . En 1974, Le Droit se disait
«fierp de la mission qu'il s'est donnee :

[ . . .] parce que le journal Le Droit a une mission distincte et unique,
qu'elle est d'inspiration chretienne et independante en politique,
qu'elle est destinee au service des Franco-Ontariens et aux franco-
phones de l'ouest du Quebec [ . . .] .

La compagnie n'en a pas oublie pour autant la rentabilite et l'expansion, mais il
ne s'agit pas pour elle d'une priorite . Jusqu'en 1974, elle n'avait declare des dividen-
des qu'une seule fois .

Une nouvelle tendance s'est fait jour cependant dans le rapport annuel de 1979 .
Au debut de son message, le president y affirmait :

[ . . .] tous les secteurs de I'entreprise ont maintenu et, en certains cas,
accelere leur rythme d'efficacite et de croissance . En depit d'un con-
texte economique de plus en plus difficile et des couts sans cesse
croissants, le journal a pu assurer a ses lecteurs et annonceurs un pro-
duit de haute qualite, augmenter ses ventes d'annonces et d'abonne-
ments, et terminer I'annee avec un leger profit .

Le meme rapport annuel faisait part de I'acquisition d'une entreprise, qui
menait a une plus grande diversification - il s'agit de Select Educational Distribu-
tors d'Oakville (Ontario) . Cette acquisition donne a la compagnie «une porte ouverte
sur le marche canadien-anglais et eventuellement le marche americainu . Si on y joint
les autres entreprises commerciales du Droit dans le domaine de l'imprimerie, de la
publication et de la radiodiffusion, on se trouve en presence d'un groupe qui incline
distinctement vers le service public .

Le Devoir

Le temoignage de M. Michel Roy, redacteur en chef du journal Le Devoir, a donne
un brillant aperqu de la politique d'un quotidien soigneusement conqu pour une clien-
tele specifique :

Le Devoir n'est pas un journal facile a lire, suivant du moins les nor-
mes en usage dans le milieu des media, on le dit parfois austere, mal-
gre des efforts systematiques pour en faciliter la lecture et ]a presen-
tation . Mais nous avons choisi d'informer, de commenter, d'analyser,
dans les secteurs politique, social, culturel, economique.2 7

Il a aussi avance l'opinion suivante :

Si on faisait obligation aux entreprises de presse de publier annuelle-
ment leur bilan, 9a permettrait au public [ . . .] de connaitre I'etat des
ressources de la maison et qa rendrait plus transparentes ces entrepri-
ses, 9a permettrait de voir les difficultes un peu avant qu'elles se
manifestent et qu'on ferme la maison ; 9a permettrait a la limite peut-
etre, de sauver certains journaux, et [ . . .] d'etablir des liens plus
etroits entre 1'entreprise et son public lecteur, et la communaute ou
ce journal est publie .28
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Le Devoir reconnait qu'il est necessaire pour un quotidien de faire de l'argent ; M .
Roy a precise a cet egard : 4

Qu'elles (les entreprises de presse) degagent des profits, c'est normal
dans notre systeme capitaliste, c'est la condition de survie, dit-on . Or
la question est de savoir quels pourcentages de ces profits vont au
siege social de I'entreprise [ . . .] sous forme de dividendes, et quels
pourcentages sont reinvestis dans I'entreprise, notamment dans le
secteur redactionnel, pour 1'embauche de journalistes .

Le Devoir se situe clairement a 1'extremite service public de notre axe .

Evaluation

Apres avoir passe en revue les conceptions que les proprietaires se font de la gestion
de leurs quotidiens, on peut etablir clairement une relation generale entre le type de
propriete et 1'accent mis sur le service public ou le rendement de 1'entreprise .

Les conglomerats mixtes, les societes qui ont d'immenses interets dans d'autres
entreprises que les quotidiens, se situent plus pres de l'extremite rendement . 11 s'agit
de Thomson, Western Dominion, Desmarais, Irving et Sifton . Leurs journaux se
situent dans l'optique generale de leurs affaires . Pour certains, le quotidien sert en
quelque sorte de source de fonds de roulement pour des placements susceptibles de
favoriser 1'expansion des conglomerats . La ou le profit du journal est relativement

faible, il reste encore convenable dans la majorite des cas ; et tout indique que cer-

tains holdings consid'erent que le journal leur est utile en limitant la critique de leurs
entreprises .

Vers le milieu de l'axe, entre le service et le profit, se situe le proprietaire dont
les interets, tout en depassant ceux du journal, se retrouvent dans le domaine general
des communications . On y retrouve des compagnies publiques comme Southam, le

Sun de Toronto, Quebecor, UniMedia et Torstar .
Du cote service, se retrouvent des compagnies privees . Le Devoir et Le Droit

font figure a part, mais les proprietaires de certains journaux anglophones, comme
Blackburn et les Dingman, partagent un peu les memes ideaux, bien qu'ils ne l'affir-
ment pas de faeon aussi nette .

A partir d'une analyse qualitative, la distribution des proprietaires de journaux
sur l'axe des objectifs peut se resumer comme on l'indique dans le diagramme.

Service TDR
Compagnies Conglomerates

Independants , publiques . mixtes

Le Devoir Southam • Thomson

Le Droit Toronto Sun Western Dominion

Dingmans Quebecor , Desmarais

Torstar Irving

Blackburn ' Sifton

UniMedia

Les lignes pointillees qui separent les groupes refletent la nature imprecise de
cette evaluation qualitative . Presque tous les porte-parole de I'industrie qui ont com-

paru devant nous se sont montres soucieux des deux objectifs ; mais il existe de nette s

108 COMMISSION ROYALE SUR LES QUOTIDIENS



differences sur la fagon dont its envisagent 1'un par rapport a 1'autre . Le graphique
indique de quelle faqon nous voyons le poids relatif que les divers types de proprietai-
res accordent au rendement et au service dans leurs journaux .

Les differences d'objectifs d'un proprietaire a 1'autre ne semblent pas tellement
influer sur les relations de la direction avec 1'equipe de production . Nous en avons
parle brievement dans le chapitre precedent, et l'une des etudes que nous publierons
y est consacree .

Quant aux relations entre la direction et le personnel de la redaction, elles
varient davantage . S'il fallait generaliser pour les journaux canadiens, on pourrait
dire qu'il existe un fosse entre la direction et les journalistes . Ceux-ci, quand its
voient ce qu'on publie ou ne publie pas de leurs textes, reagissent d'habitude par un

haussement d'epaules qui en dit long . En fait, les journalistes dechantent vite ; its ne
trouvent pas dans leur travail la satisfaction qu'ils en esperaient au depart . Le
cynisme perce rapidement, bien que plusieurs n'en continuent pas moins de chercher
a se perfectionner . Mais les initiatives de ce genre ne sont guere encouragees .

Heureusement, cette situation ne prevaut pas partout . Les journalistes du Que-
bec ont fait valoir leurs droits plus que leurs homologues anglophones et, malgre cer-
tains aspects negatifs, il semble qu'en definitive on puisse dire du journalisme quebe-
cois qu'il est plus enrichissant pour le lecteur et plus satisfaisant pour le journaliste .
Au sein de la presse anglophone, le moral des journalistes tend vers son plus bas
niveau dans les journaux qui se situent a 1'extreme droite de notre axe, et it remonte
quelque peu dans les entreprises qui tiennent davantage compte de leurs obligations
publiques .

Dans un conglomerat mixte comme celui de Thomson, la seule mesure evidente
de succes est quantitative, c'est le niveau de rendement . It est particulierement inte-

ressant pour une telle organisation de posseder des journaux a cause des revenus
qu'ils degagent pour d'autres investissements . Le journal est souvent, pour le conglo-

merat, une vraie «vache a laita. 29 On peut en tirer des revenus non seulement
pour acheter d'autres quotidiens, mais aussi, comme dans le cas de Thomson, pour

financer 1'expansion d'autres entreprises . On voit donc comment de telles visees

financieres peuvent inspirer le sentiment d'alienation des journalistes .
Pourtant, le proprietaire qui tient serieusement compte du service public qu'il

doit rendre se retrouve desavantage financierement . Le journal oriente vers le service

produit necesssairement moins de revenu, et a donc une valeur financiere moindre
que si le profit etait son seul objectif. Un acheteur qui ne pense qu'aux affaires ver-

sera donc pour ce journal un prix qui, pour lui, est relativement bas, compte tenu des
gains qu'il peut escompter apres avoir reduit les depenses au minimum requis pour

assurer la survivance du journal . Mais ce prix relativement bas, pour 1'acheteur qui

songe aux revenus possibles, constitue pour le vendeur une offre qu'il ne peut raison-
nablement refuser, quand il considere le profit qu'il fait en respectant son objectif de

service public .
C'est la raison pour laquelle Southam, a titre de compagnie publique, est expo-

see a changer de main . Mais c'est aussi pourquoi certains proprietaires independants
ont jadis affirme que si leur famille ne pouvait rester proprietaire de leur journal, its
ne consentiraient a le vendre qu'a Southam. Le Star de Windsor, par exemple, n'a

accepte d'offre d'achat que de Southam parce qu'on savait que cette societe prenait
au serieux son role de service public . Blackburn a eu la meme attitude concernant

toute vente eventuelle de la Free Press de London .
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On n'a jamais exprime pareille confiance envers le groupe Thomson ou Western
Dominion, a cause de 1'importance excessive que le profit y prend . On a deja dit de

Thomson : a[ . . .] on a le sentiment qu'il serait aussi heureux de posseder 40 grosses
voutes bancaires ou 40 usines de trucs diversb .30

En conclusion, disons que la tendance a la concentration dans l'industrie du quo-
tidien a ete d'autant plus forte que cette entreprise n'en est pas une comme les

autres . Dans la plupart des industries, 1'entreprise la mieux administree, offrant les
meilleurs produits a meilleur prix, est generalement celle qui reussit le mieux et qui
fait des placements en consequence . La chose n'est vraie qu'en partie pour l'industrie
du journal, dans son aspect financier ; car on peut tirer de grands avantages finan-
ciers d'un journal en reduisant tout simplement les depenses de redaction et, partant,
la qualite du service . Quand le profit est le but premier, le contenu redactionnel d'un
journal ne devient guere plus que le support de la publicite . La qualite du contenu est
reduite au minimum requis pour assurer ce role d'auxiliaire .

Une telle orientation entraine des rentrees si considerables que tout journal
oriente vers le service, et par consequent moins rentable, devient vite expose a des
offres d'achat quasi irresistibles . A defaut de mesures etatiques pour parer, dans
I'interet public, a cette subversion financiere de la liberte de la presse, on ne peut
prevoir ou s'arretera le cumul actuel de la propriete des journaux .
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Le journal
au jour le jour

0

N CA AssEZ repete, le journalisme n'est pas une entreprise comme les autres .
Alors, en quoi consiste-t-il? Pour le savoir, pour le decrire, il faut aller au
coeur de son activite, darts le journal lui-meme .

S'il a comme ideal de rapporter la verite, le journal ne peut, on en conviendra,
rendre compte de tout ce qui se passe . 11 doit forcement choisir entre la multiplicite
des faits et gestes, propos, declarations et opinions qui agitent journellement la cite .
Ce choix decoule d'abord de la nature meme du moyen d'information . Parmi les
media, le journal, lui, assume sa mediation entre I'evenement et le lecteur par
1'imprime : ce qui suppose donc, en plus de la cueillette des nouvelles, un temps de
redaction, de mise en page, d'impression et de distribution . Ces diverses etapes, et
surtout les deux dernieres, 1'empechent notamment de concurrencer les media elec-
troniques sur le terrain de la simultaneite ; en revanche, il peut traiter la nouvelle plus
en detail et plus a fond .

D'autres contraintes et limitations proviennent du format du journal, de sa voca-
tion geographique, de son style et de ses traditions, enfin de sa formule d'administra-
tion, laquelle est He de pres a la propriete de 1'entreprise . En somme, le journalisme
est un monde -rigoureusement limiteu :

Le milieu dans lequel les journalistes doivent fonctionner et mettre
en pratique I'ideal professionnel qu'ils se sont donne est un monde
hautement centralise, rationalise, et axe sur une stricte economic . La
profession de journaliste ne peut y avoir qu'une existence marginale,
mais c'est quand meme la qu'elle trouve sa raison d'etre et son salut . I

La salle de redaction

Le cliquetis des machines a ecrire, le bruit du papier qu'on froisse ou dechire, la son-
nerie incessante du telephone ; le va-et-vient autour du pupitre, qui bourdonne comme
une ruche; 1'atmosphere qui devient de plus en plus trepidante, fievreuse a mesure
qu'approche I'heure de tombee ; les nouvelles qui se repandent comme trainee de pou-
dre : un attentat contre le president des Etats-Unis, la mort d'un grand de ce monde,
une tragedie aerienne ou le declenchement d'elections . 11 faut avoir vecu au jour le
jour dans une salle de redaction pour comprendre la ferveur qu'elle peut inspirer e t
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qui fait que des hommes, et de plus en plus de femmes, y engagent la periode la plus
active de leur vie. La «sallen, comme on 1'appelle familierement, est le coeur du jour-
nal : sans elle, il n'y aurait pas de vehicule pour la publicite et les presses n'auraient
pas lieu de fonctionner . Mais, comme on le verra, une certaine organisation indus-
trielle tend a faire de la redaction non seulement un departement parmi d'autres,
mais a la placer a la remorque des autres .

11 n'existe guere de modele d'organisation dans nos journaux quotidiens . Les
appellations varient avec les fonctions, et cette diversite est encore plus accusee dans
les journaux francophones . Disons cependant qu'en general le chef de la redaction
s'appelle le «redacteur en chefn et qu'il releve directement du grand patron du jour-
nal : un «publishern du cote anglophone, et un president-directeur general (PDG), ou
editeur ou directeur, du cote francophone .

Le redacteur en chef a autorite sur tout ce qui concerne le contenu redactionnel
du journal . Souvent, il porte son attention de preference sur la page editoriale . Jour-
naliste de carriere, d'une grande experience, il est impregne des traditions de 1'entre-
prise et sait donc a quoi s'en tenir sur 1'orientation quotidienne du journal . Qu'il
ecrive ou non des editoriaux, il garde un oeil vigilant sur la salle de redaction II est
souvent le porte-parole du journal et entretient d'habitude des relations suivies avec
les politiciens et les leaders d'opinion . S'il a la personnalite necessaire, il peut impri-
mer sa marque au journal bien plus profondement que le proprietaire ou le directeur
general de 1'entreprise .

Ainsi le Globe and Mail, par exemple, ne serait sans doute pas ce qu'il est
aujourd'hui si son redacteur en chef, Richard J . Doyle, n'avait pas ete la pour assu-
rer la continuite, durant pres de trois decennies, a travers quatre appartenances et six
directions generales differentes . Mais comme on 1'expliquait dans un article paru en
avril 1981 dans Saturday Night, M . Doyle a toujours pense que ales journalistes doi-
vent eviter de se vouer a autre chose qu'a leur metier et leur journal» .2 C'est lui qui, a
peine entre en fonction, etablit 1'independance politique du Globe au debut des
annees soixante . II 1'a maintenue sans broncher depuis, et a I'egard aussi des autres
pouvoirs, par un ideal de liberte de presse dont la vision tend a s'estomper dans
l'administration des journaux :

Tout en jouant un role crucial pour l'establishment, Doyle y demeure
etranger . 3

Darts une grande mesure, le redacteur en chef du Globe appartient a une race qui est
malheureusement en voie d'extinction .

Sous le redacteur en chef, on retrouve un ou des adjoints, qui peuvent etre edito-

rialiste en chef, secretaire de la redaction ou autre . Du cote anglophone, it y a un
amanaging editoru qui est directement en charge de la salle . C'est lui qui nomme et
demet, et qui en outre negocie 1'espace redactionnel avec la publicite . Vient ensuite le
directeur de 1'information, qui dirige le pupitre . II lit tout et determine l'importance
des articles, donc la position qu'ils occuperont dans le journal . Si un papier ne lui
plait pas, il 1'ecarte ou demande qu'on le retouche . 11 s'occupe personnellement de la
mise en page de la une . II supervise le reste de la mise en page, qui est fait autour du
pupitre par ses adjoints aux divers secteurs: local, national, international, culture,
economie, sports, etc .

C'est ici au pupitre, au niveau de la maquette et des titres, que se realise pour
une bonne part le style du journal . Le Devoir ne titre pas comme Le Journal de
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Montreal, ni le Globe and Mail comme le Sun de Toronto . Le titre y sera dans le
premier cas moins sensationnel, plus sobre et plus conforme a la signification de la
nouvelle . De meme, la hierarchic de l'information sera passablement differente d'un
journal a 1'autre . Des quotidiens a vocation nationale comme le Globe et Le Devoir
donneront volontiers la manchette a la une a la politique internationale ou nationale,
alors que les quotidiens locaux mettront en valeur la nouvelle la plus importante pour
leur municipalite et que les tabloids populaires monteront en epingle le fait divers le
plus spectaculaire . Tout depend de la clientele visee .

D'autre part, le format du journal n'est pas sans exercer un certain determi-
nisme sur le style des articles, sinon sur leur contenu . Le tabloid oblige a un traite-
ment plus concis (ou plus superficiel, selon le cas) de la nouvelle . On n'y retrouve
guere d'analyses un peu detaillees, ni encore moins de grands reportages . On peut se
demander toutefois s'il s'agit bien d'une contrainte du format . En Amerique du
Nord, sauf de rares exceptions comme le Christian Science Monitor, le tabloid
s'associe a une information legere, rapide et abondamment illustree ; mais il ne faut
pas oublier qu'en Europe, plusieurs quotidiens prestigieux sont de ce format . Le
Monde, qui en est le meilleur exemple, se situe tout a fait a 1'oppose du style tabloid
qui a cours ici : on y trouve des articles fouilles d'analyse et de reportage, et les nou-
velles n'y sont pas illustrees . Qui sait, quand M. Peladeau disait que le tabloid est «la
formule de 1'avenirb,4 peut-etre songeait-il au Monde ?

Sous 1'encadrement qu'on vient d'evoquer brievement, le reporter, lui, travaille a
apporter de la copie . Chroniqueur judiciaire ou syndical, courrieriste parlementaire
ou critique de spectacles, reporter municipal ou redacteur touristique, il ou elle
assure le relais primordial entre l'evenement et sa transmission sur papier-journal .
Dans tout journal, on trouve un contenu maison, c'est-a-dire ecrit par le personnel
regulier de la redaction, et d'autres textes provenant des agences de presse et des
divers correspondants ou collaborateurs a la pige, ainsi que des chroniques souscrites .

En somme, le contenu redactionnel d'un journal resulte non seulement des
caracteristiques et limitations de I'organe lui-meme, mais aussi de 1'espace disponi-
ble, des choix et objectifs de la direction et de plusieurs autres facteurs . On peut exa-
miner un journal sous divers angles : proportion de 1'espace publicitaire par rapport a
1'espace redactionnel ; proportion de 1'editorial et de I'analyse par rapport a la simple
nouvelle; proportion de redaction interne par rapport aux textes d'agences et d'autres
sources ; proportion de l'information locale par rapport aux nouvelles nationales et
internationales, etc . Tous ces rapports definissent le caractere du journal .

Au cours des annees, 1'expansion industrielle a tendu a miser davantage sur la
fonction la plus payante du journal, celle de vehicule publicitaire, au detriment de
son aspect social et intellectuel . C'est ainsi que la redaction a fini par etre consideree
comme aun departement non rentable)) 5, selon 1'expression du «publisherb de la Free
Press de Winnipeg, M . Don Nichol . Comme celui-ci affirmait devant la Commission
qu'il avait ete «tres genereuxb dans ses concessions budgetaires a 1'egard de la redac-

tion, le commissaire Laurent Picard a voulu en savoir plus long :

M. Picard : Bon, laissez-moi etre plus direct - je sais que vous ne
comptabilisez pas le profit par journal, mais si je vous disais que vous
auriez un meilleur journal a condition de perdre deux pour cent de
votre profit . . .

M. Nichol : Oui .

M. Picard : Que feriez-vous?
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M . Nichol : Eh bien, je ferais ce qu'iI faut pour ameliorer le journal .

M . Picard : A deux pour cent de moins ?

M . Nichol : Bien sur .

M . Picard : Trois pour cent? A trois pour cent de moins?

M. Nichol : Je suis bon prince .

M . Picard : A quatre pour cent de moins ?

M. Nichol : Eh bien, s'il s'agissait de mon journal, oui, certainement,
j'irais jusqu'a huit pour cent, selon, bien sur, l'influence que ce chif-
fre aurait sur ma comptabilite .

Dans ce contexte ambigu, il n'est pas etonnant que les journalistes, ces «excentriques
a gagesD,6 comme les appelait le premier Lord Thomson of Fleet, perdent vite le gout

du metier . Its sortent de 1'universite ou des ecoles de journalisme remplis d'ideal et se
heurtent a un systeme dont ils ne sont qu'un rouage plus ou moins apprecie :

Les reporters repetent a I'envi la meme chose d'un bout a 1'autre du
pays . De nos jours, ils arrivent d'ordinaire aux journaux frais emou-
lus des ecoles de journalisme, attires en partie par le prestige et la fie-
vre illusoires de la vie de reporter, en partie par I'idee d'ameliorer les
gens en les rendant plus conscients de ce qui se passe autour d'eux,
mais toujours prets a couvrir les faits divers tout en apprenant les
secrets du metier . Et trop souvent, ils s'apergoivent qu'apres les
incendies, il n'y a a faire que les obituaires, la tournee des postes de
police, a ne courir que les dejeuners du Club Rotary, les enquetes du
coroner, le congres annuel de I'Association pour les bonnes routes et
les foires agricoles .7

La rentabilite etablie des journaux et surtout la crainte de nuire le moindrement a
cette rentabilite peuvent amener a donner une information de plus en plus anodine,

insipide, et cette information conventionnelle, sclerosee, finit meme par ne plus cor=
respondre a la realite:

Eh bien, la structure meme du quotidien en fait une maniere de
monde, un microcosme, pour ainsi dire, qui ne correspond pas au
monde reel . En d'autres termes, le journal comporte d'amples pages
financieres ou les cours des valeurs prennent beaucoup de place, et
pourtant, trois pour cent des Canadiens seulement d 'etiennent des
actions .

Des cahiers entiers sont consacres au tourisme ; il y a des supple-
ments sur la mode, sur I'automobile - comme celui que publiait le
Star de Toronto, ]a semaine derniere : des pages et des pages sur
1'automobile, sans I'ombre d'une critique . De sorte que le produit
meme qui vous est livre a votre porte ne correspond pas du tout a la
realite sociale . 8

Le cynisme et le desabusement ont cours dans les salles de redaction, au sujet de
la reticence des directeurs de journaux a favoriser des quetes d'information qui
depassent le tres court terme. Un reporter d'un quotidien de l'Ouest faisait remar-

quer a ce propos qu'on donne trop souvent aux reporters des assignations du type
conferences de presse, qui vont produire de la copie a coup sur . On ne veut pas miser
sur des assignations exploratives ou des recherches de longue haleine . Se demandant
si l'antagonisme entre profit et journalisme d'enquete n'etait pas irreductible, notre
reporter concluait :
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Si le souci du profit empeche les journaux de fouiller 1'actualite, alors
c'est decidement le systeme entier de la presse qu'iI faut mettre en
cause . 9

Plusieurs deplorent que le journalisme d'enquete fasse peur a trop de redacteurs
en chef, qui I'associent a la revelation de scandales - le syndrome du Watergate -
au lieu d'y voir 1'explication approfondie d'une affaire ou d'une suite d'evenements
dont l'importance echappe souvent au public dans le courant de I'actualite . Beaucoup
encore reprochent aux administrations de presse de ne pas utiliser a bon escient les
ressources dont elles disposent . Les journaux devraient etre plus selectifs, entend-on
dire, et au lieu de se disperser en surface, ils devraient ramasser leurs efforts pour
exposer les sujets les plus importants de la fagon la plus claire possible, afin d'edu-
quer le public .

Un prestige a la baisse

Les journalistes s'inquietent de plus en plus de la baisse de confiance a leur endroit
- et a 1'egard de la presse ecrite, en general - dans le public . Le scandale qui a
eclate autour du prix Pulitzer, attribue en avril 1981 au Post de Washington pour un
reportage qui s'est revele fictif, n'a pas aide a retablir la situation . Ni non plus les
accusations sans fondement, lancees par le Sun de Toronto, a 1'endroit du ministre
John Munro en juin 1981 . Le journal avait accuse le ministre des Affaires indiennes
et du Nord d'avoir realise des gains a la Bourse lors de 1'acquisition de Petrofina par
Petro-Canada. 11 a du faire amende honorable moins d'une semaine plus tard et
reconnaitre qu'il s'agissait d'une histoire inventee de toutes pieces par un de ses
reporters vedettes . Don Braid, chroniqueur au Journal d'Edmonton, souligne ainsi le
peu de prestige de la profession :

Quand j'ai laisse 1'enseignement pour devenir journaliste, mon princi-
pal m'a dit : «Vous ne souffrirez pas seulement une diminution de
revenu, mais aussi une grande perte de prestige.)) Je pense qu'il avait
raison . Notre reputation comme journalistes et comme artisans de la
presse dans la societe en general n'est guere reluisante .1 0

A quoi attribuer cet etat de fait? Certains journalistes sont d'avis que les jour-
naux sous-estiment l'intelligence de leurs lecteurs, que les administrations repugnent
a consacrer temps et argent a des projets qui presentent le moindre risque d'echec,
bref qu'on vise davantage le divertissement que 1'education . Ils se plaignent que les
salaires sont trop bas pour attirer et surtout retenir des gens competents dans la pro-
fession . Par-dessus tout, ils decrient la pratique, plutot rare cependant, de publier des
textes expres pour complaire a un annonceur . Mais laissons parler un jeune journa-
liste de la chaine Thomson :

Les gens de la publicite diront parfois a un client : .Nous allons voir a
ce qu'on ecrive quelque chose de bien a votre sujet .p On a l'impres-
sion de se prostituer[ . . .] . Mais on se fait dire: all faut que vous
acceptiez que cela aussi peut faire partie du jeu .pI I

Cette pratique, qui a cours le plus souvent dans les quotidiens locaux ou regionaux,
n'aide ni a la motivation des journalistes ni au prestige de la presse en general .

D'autre part, le systeme actuel restreint les chances d'avancement professionne l
des journalistes, en ne favorisant que la promotion verticale . Le journaliste grimpe
les echelons en passant de simple redacteur a adjoint au pupitre et ainsi de suite ,
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jusqu'aux postes administratifs les plus eleves de la redaction . 11 n'y a guere de pro-

motion laterale, de possibilites de se specialiser comme journaliste tout en obtenant
un traitement comparable a celui des cadres . Et cependant, le redacteur qui acquiert

une solide reputation dans un domaine donne peut etre aussi precieux a son journal
que la plupart des adjoints au pupitre, par exemple . Ce defaut du systeme entraine
bien des defections, notamment de la part de brillants sujets qui vont chercher des
emplois plus lucratifs ailleurs, dans les media electroniques ou dans des secteurs affe-
rents a l'information, comme les relations publiques et les services de I'Etat . II n'y a

donc pas a s'etonner qu'on retrouve peu de gens au-dessus de la quarantaine dans les
salles de redaction . Un journaliste le constatait sans menagement :

Les seuls reporters dans la quarantaine que nous ayons ici, sont de
ceux dont on n'attend plus beaucoup[ . . .1 . Ils sont IA parce qu'ils
n'ont rien trouve ailleurs .1 2

Autre lacune, les cadres de la redaction ne reqoivent a peu pres aucune forma-
tion en gestion . Aussi font-ils, en general, de pietres administrateurs . On semble pre-

supposer partout qu'un excellent redacteur, une fois promu cadre, sera naturellement
apte a gerer les affaires et le personnel de la redaction . Mais la formation a l'inte-

rieur du journal est une We qui commence seulement a prendre racine chez nous,
comme on le verra dans un chapitre subsequent .

Un des effets de la maximalisation des profits, c'est de reduire la part de la

redaction interne . Celle-ci est une source de depenses, car elle exige des reporters
pour aller chercher la nouvelle, des cadres pour planifier et surveiller les assignations
et des specialistes en affaires locales: toutes choses qui ne sont pas necessaires quand

on se repose sur les agences de presse . Meme les journaux qui font partie de chaines,

et dont la taille va de moyenne a petite, n'ont guere de correspondants sur la scene
nationale et pas du tout sur la scene internationale .

Les journaux canadiens donnent d'ailleurs l'impression qu'ils considerent acquis
une fois pour toutes que les journalistes etrangers sont encore les mieux places pour
rapporter l'information internationale . 11 s'agit moins d'une certitude intellectuelle

que du resultat de considerations pragmatiques, les nouvelles internationales pouvant
etre obtenues a meilleur marche des agences de presse que de correspondants mai-

son, envoyes a prix d'or a 1'etranger . Le redacteur en chef de la Gazette a expose le
probleme clairement devant la Commission :

Evidemment, il serait preferable que la Gazette puisse maintenir son
propre reseau de correspondants a travers le monde . Or, c'est nette-
ment impossible . 11 en coiiterait presentement jusqu'a 100 000 $ par
annee pour s'assurer les services d'un seul correspondant a I'etranger .
Et s'ils ont a choisir entre depenser 100 000 $ de plus pour un seul
correspondant a I'etranger, et consacrer cette somme a 1'affectation
de trois reporters de plus a I'hotel de ville, ou a l'ouest de 1'lle de
Montreal, ou a Quebec, ou a Ottawa, la plupart des editeurs opteront
naturellement pour le reportage des nouvelles locales et regionales .1 3

Mais ces raisons et considerations pragmatiques, qui ne sont jamais remises en ques-
tion, font que le Canada manque souvent de perspectives et de points de vue qui lui
soient propres sur les affaires internationales .

Les tendances du marche

La preeminence des valeurs economiques finit par deteindre dans les salles de redac-
tion . Dans les grands centres, les journalistes se demandent de plus en plus s'il n e
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vaudrait pas mieux ceder aux tendances du marche, qui favorisent 1'essor des
tabloids populaires, et donner dans la nouvelle facile, sensationnelle, vite redigee, au
lieu de se casser la tete a extraire la substantifique moelle des evenements pour un
public qui semble n'en pas vouloir . Dans les plus petits centres, la question est plutot
de savoir si le journal doit concurrencer la television et les grands quotidiens metro-
politains ou s'il doit, de preference, se replier sur sa ligne de force : la nouvelle locale .

Au Quebec, les greves longues et couteuses et les fermetures de quotidiens qui
ont eu lieu dans la derniere decennie ont rendu les journalistes plus sensibles aux exi-
gences economiques des entreprises de presse . L'idealisme social des annees soixante,
dont certains portent encore le flambeau dans les salles de redaction, cede de plus en
plus la place a un souci d'efficacite professionnelle . Ce phenomene est tres apparent
chez les plus jeunes journalistes et particulierement dans les journaux de Quebecor,
comme le souligne un sondage14 fait pour le compte de la Commission . La aussi, les
tabloids de Peladeau auront marque plus profondement qu'on ne le croit le journa-
lisme au Quebec. Leur succes commercial, leur dynamisme, leur audace donnent a
leurs journalistes l'impression d'etre dans la bonne coche, d'avoir une puissante
emprise sur la realite . Ils sont de loin les mieux payes du Quebec et aussi les plus
satisfaits, comme le montre le sondage . Dans les autres quotidiens, on sent 1'absence
d'enthousiasme, sinon la morosite . Ainsi dans les journaux grand format, c'est la
minorite des journalistes qui affirment pouvoir jouer entierement leur role dans le
cadre de leur emploi (comparativement a plus de 60 pour cent chez Quebecor) . Cette
amertume engendre des conflits ou inspire la desaffection et l'inertie, toutes choses

qui paralysent les quotidiens traditionnels et les mettent en position de faiblesse face
a la montee quasi irresistible de Quebecor .

Dans un monde en evolution rapide, le chroniqueur Jack McArthur, du Star de
Toronto, pretend que les journaux en general sont depasses, qu'ils retardent par rap-
port a leurs lecteurs . II croit qu'il se trouve, parmi un grand nombre de Canadiens,
«plus de comprehension et d'interet pour les questions les plus complexes de 1'actua-
lite que chez beaucoup de professionnels de I'informationb . ] 5 Ce n'est pas, selon lui,
le manque de capacite de ceux-ci qui est en cause, mais la prevalence de conceptions
depassees, comme celle d'associer necessairement la nouvelle aux incendies, aux
meurtres crapuleux ou aux deraillements . II y a la, entre les generations, un fosse qui
va s'elargissant :

Nombre de ceux qui determinent ce qui constitue une anouvelleo,
dans la presse ecrite ou electronique, sont generalement plus ages et
ont probablement une echelle de valeurs autre que les jeunes adultes
nes peu apres la guerre (qui ont aujourd'hui de 18 a 34 ans) . On peut
voir Ii une raison de la diversite d'interet a I'egard de la «nouvelleu . 11
se peut donc que I'idee qu'on s'en faisait traditionnellement ne cor-
responde plus aussi bien au style de vie des jeunes .1 6

Cela peut expliquer notamment pourquoi ces jeunes preferent lire des magazines et
des livres .

Mais si le contenu des journaux tarde a s'ajuster aux nouvelles realites, I'aspect
exterieur de 1'entreprise est, lui, en train de changer radicalement sous 1'afflux de
nouveaux instruments techniques . Le cliquetis des machines a ecrire et le froissement
du papier sont de plus en plus des images du passe, au meme titre que le «deskmanb a
visiere et le reporter portant coupe-file au chapeau . Le terminal a ecran de visualisa-
tion (TEV) a fait son entree dans les salles de redaction et, avec lui, s'installent une
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nouvelle atmosphere et uDe nouvelle faqon de traiter le texte, qui pourraient avoir de
profondes repercussions sur la presse ecrite .

L'atmosphere des salles de redaction n'est plus aussi libre ni aussi
desordonnee qu'elle 1'etait, depuis 1'arrivee de cette nouvelle techni-
que de composition electronique qu'est le terminal a ecran de visuali-
sation (TEV) . Dans la plupart des salles de redaction du pays, la
machine a ecrire est allee rejoindre la plume d'oie, et les corbeilles a
papier, qui debordaient de brouillons, sont maintenant remplies de
canettes vides de boissons gazeuses et de vieux journaux [. . .] .
Aujourd'hui, le reporter n'ecrit plus sur du papier, le chef du pupitre
ne titre plus sur du papier. Tous deux appuient sur des touches
comme les commis des compagnies aeriennes, et les caracteres, les
mots et les phrases apparaissent et disparaissent sur un ecran qui ne
laisse pas de rebut . 1 7

Mais ce bateau qui fonce allegrement vers l'avenir, a-t-il des pilotes aveugles ou
visionnaires? Oa se situe, au fait, 1'administration du journal dans tous ces courants?
Comment I'attitude des proprietaires et des cadres peut-elle influencer l'orientation
de I'entreprise?

L'administration du journa l

Selon une Etude 18 menee aupres d'un echantillon de quotidiens repartis dans tout le
pays, l'administration du personnel des journaux marque le pas par rapport a 1'evolu-
tion technique . Dans les departements de la production et de la redaction, la tache
est particulierement ardue . On doit diriger et motiver le personnel malgre un man-
que notable d'information objective, qui permettrait aux cadres d'evaluer le rende-
ment .

Les resultats de I'enquete montrent que les societes proprietaires peuvent exer-
cer une influence sur le journal par le choix des cadres superieurs . Cette influence
peut meme se faire sentir plus directement en choisissant ou favorisant une direction
faible au sein de 1'entreprise . Lorsque le personnel ne se sent pas fermement encadre,
l'administration du journal de meme que la societe mere tendent a voir davantage la
necessite d'une surveillance plus etroite et d'un controle general des decisions . Et cela
affaiblit encore la direction, non pas parce que celle-ci manque en fait d'aptitude a
diriger, mais parce qu'on ne 1'encourage pas a devenir forte et autonome .

D'autre part, en choisissant des patrons fermes, ou du moins qui sont consideres
comme tels par le personnel, les proprietaires peuvent aussi influer sur le journal .
Dans ce cas, 1'influence est cependant moins directe et depend beaucoup du compor-
tement et de 1'habilete des cadres superieurs . Quand la direction donne une impres-
sion de force, elle a egalement tendance a croire qu'elle est plus autonome . Avec le
resultat qu'elle peut faire porter davantage ses efforts sur la planification a long
terme et sur l'introduction de changements .

Le personnel des journaux independants, compare a celui des journaux apparte-
nant a des societes et des groupes, considere que le proprietaire se soucie davantage
des besoins du lecteur, qu'il favorise l'information impartiale et la nouvelle locale, et
qu'il se trouve moins obnubile par les aspects financiers de 1'entreprise, tels que le
profit, le tirage et la publicite . Ces vues se rapprochent de celles du personnel .

D'autre part, dans les journaux appartenant a des societes, le personnel estime
que le proprietaire se soucie davantage de 1'aspect financier de I'entreprise et moin s
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de son cote service public. Mais notons que la plupart des employes, comme le revele
1'enquete, se disent d'accord avec ce qu'ils considerent comme les objectifs du pro-
prietaire . C'est dans la salle de redaction qu'on trouve le plus d'ecart avec les vues du
proprietaire. Le cynisme y regne a ce propos .

Au sujet de la concurrence entre journaux, il semble que bon nombre de journa-
listes ne croient guere en ses vertus, peut-etre parce que ales jeunes r6dacteurs Wont
rien connu d'autre que des journaux sans concurrentb .19 C'est effectivement dans les
petits centres, la ou la concurrence journalistique n'existe plus, que cette opinion pre-
vaut, comme l'indique notre enquete :

Le personnel des journaux dans les petits centres, particulierement
au Canada anglais, est plus enclin que le personnel des journaux
metropolitains a penser que la concurrence n'est pas necessaire entre
journaux. II pense aussi qu'on devrait donner plus d'importance a
1'information regionale et moins, par consequent, aux nouvelles natio-
nales et internationales .20

D'aucuns avancent que la concurrence n'entraine finalement qu'une guerre du tirage,
qui ne se traduit pas necessairement par 1'amelioration du journal . Le principal avan-
tage qu'on voit dans 1'existence de deux journaux concurrents, c'est la plus haute
probabilite qu'un evenement local ne passera pas inaperqu .

En comparaison avec leurs homologues anglophones, les journalistes francopho-
nes ont plus tendance, en general, a considerer le journal comme un service public et
a penser que le lecteur veut etre informe . Ils favorisent davantage l'optique regionale
et les textes maison . Ils croient que, bien que le journal fonctionne mieux lorsque plu-
sieurs participent a la prise de decision, la diversite d'opinion sur le fonctionnement
au jour le jour ne devrait pas etre encouragee . Enfin, ils regardent la concurrence
d'un oeil plus favorable que leurs collegues anglophones .

Mais que se passe-t-il quand le journal change de mains? Qu'arrive-t-il notam-
ment quand 1'entreprise est integree dans une chalne ou un conglomerat? Autrement
dit, quels sont les effets de la concentration industrielle sur le contenu du journal?
Au cours des audiences de la Commission, tous les groupes de presse du pays ont fait
valoir la latitude et 1'autonomie qu'ils disent laisser a leurs editeurs et redacteurs en
chef locaux. Southam fait meme de cette autonomie locale, sur le plan editorial, un
des principaux articles de son «credou . Nous allons voir de quoi il en retourne dans la
realite .

Plus que sur le contenu du journal, c'est souvent sur le moral des journalistes
que le changement de propriete influe . L'atmosphere a ete decrite comme invivable
dans la salle de redaction, apres la fusion du Times de Victoria et du Daily Colonist
sous 1'egide de Thomson . Meme si la situation n'est pas comparable, I'acquisition du
Soleil par UniMedia, en 1973, a eu pour effet, dans un premier temps, d'aviver le
mecontentement des journalistes et de provoquer des greves douloureuses pour les
deux parties . Comme l'indique une de nos etudes :

L'entree du quotidien Le Soleil dans I'empire de Jacques Francoeur
donna lieu a un choc culturel entre les traditions quebecoises et les
lois montrealaises du marketing .2 1

De meme, la triste fin du Montreal-Matin, acquis par Power Corporation pour pro-
teger le marche publicitaire de La Presse et ferme quand il ne servait plus cette fin, a
seme beaucoup d'amertume dans le milieu journalistique . Le temoignage, a certains
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moments pathetique, du president du syndicat du quotidien disparu, devant la Com-
mission a Montreal, a ete revelateur a cet effet :

II y a trois clans dans le Quebec : le clan Power, le clan Desmarais
c'est-a-dire le clan Power-Desmarais, c'est la meme affaire - le
groupe Francoeur et puis le groupe Peladeau . Quand cc n'est pas un
clan qui achete un journal, c'est 1'autre . Que ce soit avec I'argent
d'un clan ou d'un autre, e,a ne change pas grand-chose .2 2

L'impression qu'ils sont devenus de simples pions sur un vaste echiquier, des
rouages infimes dans un empire qui les gouverne a distance et qui au fond n'a cure
d'eux, sauf pour le profit qu'ils representent, contribue au desenchantement des jour-
nalistes au sein des groupes de presse . Certaines pratiques ou tendances mesquines

s'ajoutent pour saper leur moral :

De meme qu'au Colonist, on voulut appliquer des mesures d'econo-
mie a la Free Press apres son integration au groupe Thomson, mais
avant la disparition de la Tribune, cc dernier evenement ayant pu
changer le cours des choses . Conformement a des mesures deja en
vigueur dans d'autres journaux de la chaine Thomson, pour eviter le
gaspillage du papier-journal, on en vint a reduire le nombre d'exem-
plaires distribues a la salle de redaction . 11 en resulta que, chose
absurde, les reporters de la Free Press se virent forces, heureusement
pas pour tres longtemps, de sortir pour obtenir des exemplaires de
leur journal . On avait tenu apparemment a donner I'exemple - ce
rationnement provisoire servant a montrer combien il etait important
d'eviter le gaspillage. Bien sur, on dut vite faire marche arriere .2 3

La concentration de la presse a des effets plus pernicieux encore . Par la conformite
qu'elle tend a imposer a un systeme, par la recherche constante de la moindre econo-
mie et le recours aux formules deja eprouvees de journalisme, elle finit par engendrer
une morne uniformite dans le traitement de 1'information . M. S.R. Herder, directeur

general de I'Evening Telegram de Saint-Jean, Terre-Neuve (propriete de Thomson),
tout en trouvant comprehensible que les grandes chaines veuillent appliquer partout
les recettes qui ont deja porte fruit quelque part, ne manque pas d'avouer que cette
fagon de faire «diminue la variete et la saveurp des journaux .2 4

La concentration tend aussi a faire des editeurs locaux des fonctionnaires au
service d'un systeme de gestion et a les eloigner de leurs responsabilites sociales . Le
professeur Henry Mintzberg, de l'universite McGill, a bien cerne le phenomene :

La concentration de la propriete tend a isoler la direction des situa-
tions et des pressions locales . On accorde d'abord sa loyaute a I'entre-
prise ; on se soucie avant tout du profit et la tentation est grande de
changer d'air si, incapable de reussir a Montreal, on peut demenager
a Toronto, a Winnipeg ou ailleurs, au sein de la meme societe . Je
crois que cela tend a rendre moins sensible aux besoins locaux, sinon
parfois a les faire perdre pratiquement de vue .2 5

Certains patrons de presse, qui ont des idees bien arretees sur les dangers de la con-
centration, se retrouvent parfois dans des situations embarrassantes . Tel est le cas du
«publisherb du Star de Toronto, M. Beland Honderich ; qui est aussi president du
conseil d'administration de Torstar . 11 declarait devant le Comite Davey, en 1969 :

L'expansion des chaines de journaux est dangereuse parce qu'elle
concentre entre les mains de quelques personnes seulement le pouvoir
de determiner ce que plusieurs journaux imprimeront . Que les pro-
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prietaires actuels des chaines de journaux pretendent ne pas exercer
ce pouvoir n'est pas un argument valable, car ils ont effectivement cc
pouvoir et s'ils ne s'en servent pas maintenant, eux-memes ou leurs
successeurs pourraient bien decider d'y recourir eventuellement .2 6

II revenait a la charge, en fevrier 1981, devant la Commission :

La lecture des journaux canadiens me porte a croire que la concen-
tration de la propriete tend a appauvrir la variete des points de vue
presentes au public .2 7

Puis le mois suivant, toujours devant la Commission, il commentait ainsi 1'acquisition
d'Inland Publishing par Metrospan, une filiale de Torstar :

A mon sens, cc marche offre au public une grande variete de points
de vue .2 8

On n'a malheureusement pas la reaction de M . Honderich apres que Metrospan,
devenu proprietaire des deux hebdomadaires de Mississauga, eut decide en avril
1981 de retirer un des deux reporters de la scene municipale et de se servir du meme
pour les deux publications . Il faut croire que ce geste, bien conforme a la rationalisa-
tion administrative, ne reduit nullement la diversite d'opinion et d'expression journa-
listiques a Mississauga . D'ailleurs, comme le declarait un cadre de la compagnie, «je
ne vois pas pourquoi les articles de deux journalistes assignes a 1'h6tel de ville

seraient differents» .2 9

Il convient ici de mettre entre parentheses la situation tres particuliere de la
concentration au Quebec . La Revolution tranquille avait entraine dans sa foulee un
debat de fond sur l'information au Quebec . La notion de responsabilite sociale des
media y depassa le simple aspect moral qu'elle visait ailleurs, en Amerique, pour ser-
vir a contester le systeme de propriete des entreprises de presse . La levee de boucliers
fut particulierement vive lorsque Power Corporation acquit La Presse, en 1967 . Le
gouvernement Bertrand forma un comite parlementaire pour etudier la question et
calmer l'opinion . Plus tard, en 1973, Bourassa dut empecher Desmarais d'adjoindre
Le Sole!l a son groupe . Cet episode mit fin au mouvement de concentration de la

presse quotidienne entre les trois chaines actuelles, proprietes de MM . Desmarais,

Francoeur et Peladeau. On atteignit la un certain equilibre, auquel le public et les
journalistes se sont habitues depuis .

La concentration n'est donc plus aujourd'hui au centre du debat, comme elle
1'etait il y a dix ans. On a remarque qu'elle n'avait pas entraine la fermeture de jour-

naux, sauf le Montreal-Matin, qui etait deja moribond et que Power Corporation a
tenu quelques annees en vie a tres grands frais . Elie n'a pas eu non plus comme con-
sequence de depeupler les salles de redaction en centralisant l'information, en para-
chutant des chroniques metropolitaines dans les journaux regionaux, etc . Elie n'a pas
entraine de censure politique ou financiere de quelque sorte . Elie a, par contre, per-
mis a certains journaux de se maintenir sur le marche et introduit des techniques de
marketing, qui ne sont pas mauvaises en soi, meme si elles ne sont pas contrebalan-

cees par un apport equivalent sur le plan intellectuel . On voit que la concentration

n'a pas les memes repercussions d'un Canada a I'autre . Le Quebec dispose a cet

egard de certaines barrieres qui lui sont propres : societe sans cesse sur la defensive,
primaute des valeurs collectives, mobilisation relativement facile de l'opinion,
influence des syndicats, Etat volontiers interventionniste .
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A la difference du Canada anglais - ou I'editorial est considere comme refletant
la pensee du journal et donc n'est pas signe - dans la presse francophone, la signa-
ture de tous les editoriaux constitue un frein non negligeable a l'influence des admi-
nistrations affairistes et des grands proprietaires industriels . Le president du groupe
UniMedia et proprietaire du Soleil, M. Jacques Francoeur, le disait devant la Com-
mission a Ottawa : «[. ] c'est assez difficile de demander a I'Mitorialiste Waller
contre ses principes pour accepter ceux de la directionb .30 Le probleme s'est pose de
fagon aigue lors du referendum . M. Francoeur aurait souhaite que la page editoriale
du Soleil reflete les deux tendances qui dechiraient le Quebec . Mais comme il ne

s'est trouve aucun editorialiste qui favorisait le anon)) et qu'on ne pouvait imposer a
personne de signer un texte contre ses convictions, il a demande qu'on s'abstienne de
prendre position . Au Devoir, ou 1'administration etait en conflit avec les journalistes,
notamment au sujet de la nomination d'un nouveau directeur, on a prefere laisser les
editorialistes s'exprimer librement . Resultat : seul le redacteur en chef s'est range
dans le camp du anon)) . Ce liberalisme editorial, on le voit, decoule essentiellement de
la signature des textes . 11 concourt avec d'autres facteurs propres au Quebec, comme
la syndicalisation poussee des salles de redaction, a contrebalancer la concentration
de la presse en faisant obstacle aux influences indues dans le domaine editorial .

II reste qu'au Quebec, les sources d'information sont souvent confinees aux
memes agences et conferences de presse . La nouvelle finit par se ressembler d'un
journal ou d'un moyen d'information a 1'autre . Ainsi, comme on le mentionnait dans
Les journalistes,3 1 le chef de l'information du Devoir surveille les manchettes de
Radio-Canada et le chef des nouvelles de Radio-Canada consulte Le Devoir avant de
composer son telejournal . «On danse avec sa soeurv, conclut-on justement . L'homoge-
neite culturelle du Quebec francophone et ses faibles ressources par rapport a
1'ensemble de 1'Amerique anglophone tendent donc a uniformiser l'information bien
plus insidieusement et efficacement peut-etre que ne pourrait le faire aucune concen-
tration industrielle .

A cette uniformite contagieuse en repond une autre au Canada anglais, ou la
plupart des journaux dependent des memes agences et services de nouvelles . II suffit
de mentionner, entre autres, les 40 titres locaux et regionaux de la chaine Thomson,
qui se reposent en grande majorite sur la Presse canadienne pour leur information
nationale .
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7
Les agences
de presse

AU CANADA , le contenu des quotidiens et les nouvelles diffusees a la radio et a
la television proviennent, pour une large part, du reseau des agences de
presse, comme la Presse canadienne, la United Press Canada et leurs service s

affilies a 1'etranger . Comment ces agences s'acquittent-elles de leurs responsabilites?
Vu t'importance des agences, c'est la une question-cle . En effet, elles nous tien-

nent au courant des evenements nationaux et internationaux en nous decrivant, en
termes simples, ce qui se passe dans le monde. Sans elles, nous perdrions rapidement
contact avec nos compatriotes et avec les autres habitants du «village globalb .

Toute analyse de cette composante des entreprises de presse doit debuter par
1'agence de nouvelles la plus importante, celle dont l'influence est la plus determi-
nante : la Presse canadienne (PC), cooperative nationale de nouvelles . La Presse
canadienne est le porte-parole du Canada pour la presse ecrite, et de plus en plus
pour la radio et la television . A bien des egards, c'est un porte-parole anonyme : son
nom est rarement, sinon jamais, mentionne dans les bulletins de nouvelles, et il
n'apparait que sous forme de sigle (PC) au debut des depeches .

La PC fut fondee a Winnipeg il y a pres de trois quarts de siecle, au moment ou
les trois journaux locaux - c'etait be bon temps! - s'attaquerent au monopole du
Canadien Pacifique (CP) pour la distribution et la vente au Canada des depeches de
l'Associated Press (AP) des Etats-Unis . Le Canadien Pacifique detenait depuis 1894
des droits exclusifs aupres de I'AP . (D'apres certaines indications, la compagnie de
chemins de fer elle-meme aurait eu des interets financiers dans la Free Press du
Manitoba - aujourd'hui de Winnipeg - avant que sir Clifford Sifton n'en fasse
1'acquisition en 1898 . Bien que les archives du CP ne fassent pas mention de cette
propriete, il est fait allusion au marche pretendument conclu entre la compagnie et
Sifton dans divers ouvrages parus au cours des annees, entre autres The Politics of
John W. Dafoe and the Free Press de G .R . Cook. Sifton, qui etait a cette epoque
ministre des Affaires exterieures du gouvernement federal, aurait achete le journal a
un prix derisoire apres avoir aide be CP a obtenir une subvention federale de trois
millions de dollars pour la construction d'un embranchement dans 1'interieur de la
Colombie-Britannique, region riche en ressources minerales . )
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En 1907, la compagnie ferroviaire doubla subitement le cout du service de 1'AP
aux journaux de Winnipeg . Les editeurs riposterent en formant leur propre agence
cooperative, la Western Associated Press, et acheterent les services de la United
Press, de la Publishers' Press et, plus tard, de la Hearst News Service au lieu de ceux
de 1'AP. La compagnie de chemins de fer contre-attaqua en exigeant un tarif plus
eleve pour transmettre ce nouveau service, qui lui faisait concurrence, sur ses lignes
telegraphiques . Cependant, apres que les editeurs en eurent appele a deux reprises
devant la commission federale des chemins de fer, la compagnie consentit a renoncer

au contrat de 1'AP. La Canadian Press Limited (la Presse canadienne) fut alors
creee et chargee de la distribution des services de PAP au pays .

Ce n'est qu'en 1917 que la PC commenra a organiser son propre service de nou-

velles au Canada . Au debut, elle regut chaque annee une subvention federale de
50 000 $, pour payer la location des lignes telegraphiques . Cinq ans plus tard, apres

un long debat politique sur la pertinence de I'intervention de 1'Etat dans les affaires
de la presse, la subvention fut annulee et les membres de la PC assumerent la totalite
des frais d'exploitation. En 1925, ils declarerent au cours de leur assemblee annuelle
que la cooperative ne devrait jamais plus accepter de subventions d'une source exte-

rieure . Aujourd'hui, sans 1'aide de 1'Etat, la PC livre quotidiennement un quart de
million de mots sous forme de nouvelles, a plus de 100 journaux membres et a pres
de 450 clients de la radio et de la television, dont la societe de la Couronne, Radio-

Canada .
Avec ses bureaux et salles de redaction repartis dans tout le pays, un service

bilingue et un materiel electronique hautement perfectionne et de plus en plus consi-
derable, la PC assure la couverture des nouvelles d'une fagon professionnelle, effi-
cace et consciencieuse, dans les limites de son budget et de son mandat . Elie 61argit
actuellement ses services et modernise ses methodes de distribution .

Ses lacunes ne sont pourtant que trop evidentes . Par exemple, la qualite du ser-
vice qu'elle fournit au Canada frangais, soit un peu plus du quart de la population du
pays, est vraiment pitoyable . Autre aspect peut-etre tout aussi critique pour ce qui
est de l'information livree aux Canadiens : son incapacite chronique a etirer ses res-
sources pour presenter, dans une perspective veritablement canadienne, le cours des
evenements a 1'etranger . Dans ce cadre plus vaste, ses realisations seraient nettement
insuffisantes, sinon inexistantes .

Quoi qu'il en soit, la PC est une entreprise importante . Elie alimente jour et nuit

un immense reseau de diffusion par fil, et ses 17 bureaux au Canada et a 1'etranger
emploient plus de 300 redacteurs, y compris les chefs de bureau et les cadres . Elie est
representee dans toutes les provinces a I'exception de 1'Ile-du-Prince-Edouard, bien

que dans certains cas sa presence soit infime .
Son activite a 1'exterieur du pays est cependant extremement limitee. La

majeure partie des nouvelles etrangeres lui est fournie par l'Associated Press, Reuter
et 1'Agence France-Presse (AFP), avec qui elle a conclu des accords d'6changes . Elie

n'a que deux correspondants a Londres, un a New York et deux a Washington . Voila

tout son personnel a 1'etranger et elle n'a aucun correspondant en .dehors des pays
anglophones .

Au pays, elle n'affecte meme pas de personnel a la couverture reguliere de
l'immense region du Nord canadien . (Les journaux non plus d'ailleurs, a 1'exception

du Journal d'Edmonton . La Societe Radio-Canada fournit un bien meilleur service

dans ce domaine . )
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La PC est bien sur la creature de ses membres, les editeurs de journaux, dont
plus de la moitie sont affilies aux groupes Thomson et Southam . Partout au pays, la
Commission a rencontre une attitude d'indifference et de desinteressement a 1'egard
des services offerts par la PC, et non dans un moindre degre, au sein meme de la
direction de la PC et de son conseil d'administration, dont les membres viennent du
milieu journalistique .

L'ancien president de la PC, M . Martin Goodman, actuellement president du
Star de Toronto, a fait I'eloge de 1'agence en ces termes :

[ . . .] une precieuse ressource culturelle [ . . .] elle incarne, dans la
pratique, la personnalite canadienne, si difficile a definir, et cherche
a atteindre par ses journaux et stations du pays cet objectif encore
plus difficile a realiser : I'unite nationale . ]

Paroles flatteuses en verite . Mais jusqu'a quel point correspondent-elles a la rea-
lite?

Au cours des audiences publiques qu'elle a tenues de Halifax a Victoria, la
Commission a entendu des hommes et des femmes qui oeuvrent sur le terrain, c'est-
a-dire les correspondants qui redigent les depeches quotidiennes . Leurs temoignages
nous ont troubles .

Au dire d'un correspondant en poste dans les Maritimes, par exemple, ce que
l'agence livre aux journaux membres et a ses clients diffuseurs est du «journalisme au
kilo)) . 11 s'est plaint du manque chronique de personnel et de la surcharge de travail,
tout en deplorant ale manque criant d'enquetes et d'analyses originales, surtout en
provinceb.2 II a ajoute que, au lieu de couvrir plus d'evenements dans une perspective
plus large, le personnel de la PC se voit astreint a la routine des bulletins horaires
pour la radio et des compilations de resultats sportifs .

Un autre membre de la PC, a Ottawa, oil 1'agence tient l'un de ses bureaux les
plus actifs et les plus importants, a decrit la situation avec une certaine amertume :
aLes directeurs de la PC auront beau protester, la pingrerie 1'emporte toujours quand
il s'agit de depenser pour un reportage .b 3

M. Keith Kincaid, directeur general de la PC, a energiquement rejete ces criti-
ques et d'autres du meme genre qu'ont exprimees des reporters de 1'agence et a sou-
tenu qu'elles donnent de la realite «une image noircie et trompeuse)) . Selon lui, la PC a
un «dossier impressionnant pour ce qui est de la croissance de ses effectifs, du
volume, et de la diversite des nouvelles, et de I'amelioration de la qualite et du
serieux des reportages . Cela ne saurait etre le fait d'une organisation en voie de cons-
tante regression, mais, au contraire, cela correspond a une entreprise toujours en
expansion et qui s'efforce de progresserp .

Mais ces propos optimistes ne sauraient masquer a la Commission les faits expo-
ses dans le memoire de la PC elle-meme . Au cours des dix ans qui ont suivi I'annee
1971, le nombre total des simples redacteurs passait de 220 a 299, tandis que le nom-
bre des reporters assignes a Ottawa, la capitale nationale, augmentait de quatre (soit
de 27 a 31) . Cependant, les bureaux de Windsor et de London, qui ne comptaient
qu'un seul correspondant, ont ete fermes, laissant ainsi le vaste territoire entre
Toronto et Winnipeg, soit pres du tiers du Canada, a peu pres depourvu de service .
Le bureau de Paris, qui ne comptait lui aussi qu'un seul correspondant, a ete de
meme ferme . L'equipe installee a New York a ete reduite a un reporter, le gros de
ses operations ayant ete transfere a Toronto . Quant a l'equipe de Londres qui, di x
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ans plus tot, pouvait se vanter d'avoir cinq membres (dont le chef du bureau), elle a
ete reduite a deux personnes, dont I'une est un commis engage sur place . «A diverses

epoques], selon le memoire, [la PC a eu des correspondants a Moscou, Paris et
Bruxelles . Ils ont ete rappeles lorsque les membres de 1'agence ont decide qu'il fallait
consacrer davantage de ressources a la couverture des evenements a l'interieur du

Canada [ . . .] . P
II convient de mentionner que cette decision reFlechie de reduire la quantite et la

qualite du personnel de la PC a 1'6tranger va a 1'encontre des conseils bienveillants,
mais fermes, donnes a la cooperative par le Comite special du Senat sur les moyens
de communications de masse, en 1970 :

Nous pensons que la PC pourrait et devrait faire plus pour les Cana-
diens . Nous estimons qu'elle devrait avoir davantage de correspon-
dants a 1'6tranger qui verraient la scene internationale en tanJ que
Canadiens el pour !es Canadiens . 4

Dans son rapport, le Comite se declarait satisfait en general du rendement de la PC
comme «bureau central- des nouvelles canadiennes, disant qu'elle faisait son travail

aadmirablement bienb . Cependant, pour ce qui est du reportage des evenements a

I'etranger, en grande partie au moyen de I'achat des comptes rendus de I'AP, agence
possedee et geree par des interets americains, le Comite a declare :

Cela ne veut pas dire que I'Associated Press [ . . .] ne soit pas une
bonne agence de presse . Au contraire . Mais c'est un service ameri-
cain, et le replatrage, si savant soit-il, de la copie de I'Associated
Press par les bureaux de New York de la PC ne saurait jamais lui
donner un caractere canadien .

Et il a ajoute:

Nous estimons de toute premiere importance que ceux qui nous don-
nent notre vision du monde fassent preuve d'une partialite qui puisse
etre partagee par les Canadiens et non de celle que partagent les
Americains, les Franqais ou les Anglais . Nous pensons qu'il devrait y
avoir davantage de journalistes canadiens a 1'etranger .

En reponse a ces conseils, la PC a reduit le budget consacre a la couverture des
evenements etrangers de 2,3 pour cent en 1974 a 1,1 pour cent en 1979 .

Deux nations
En 1970, le Comite Davey a donne son approbation generale aux efforts de la PC
pour fournir des services «adequatsA aux membres francophones de la cooperative . 11
a reconnu que la qualite du service franqais etait inferieure a celle du service anglais,
mais il a attribue cette lacune a de graves difficultes financieres et fait remarquer :

On peut apprecier son utilite a ce que ses societaires sont convaincus
que la Presse canadienne fait tout ce qui est en son pouvoir pour
repondre a leurs besoins .

Apres plus de dix ans, il est necessaire de revoir cette appreciation . En effet, les

recherches de la Commission, ainsi que les temoignages du personnel de la PC au
cours des audiences, donnent une image beaucoup moins favorable de la qualite du
service frangais .
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Le service frangais se porte mal; le cas n'est pas encore trop grave, mais il faut
certainement y preter attention . La Presse canadienne a besoin de plus d'argent et de
plus d'autorite . 11 lui faut aussi rehausser son statut . Le service compte actuellement
30 reporters, redacteurs et traducteurs, soit seulement un dixieme de 1'effectif total
de la redaction de la PC . 11 doit desservir 11 journaux francophones du Quebec, de
1'Ontario et du Nouveau-Brunswick, lesquels representent 18 pour cent du tirage
quotidien au pays . Son personnel peu nombreux est reparti entre Montreal, Quebec
et Ottawa ; en outre, un francophone est assigne au bureau central de Toronto .

La PC considere son service frangais comme un service auxiliaire et regional,
semblable a ceux des Maritimes, de 1'Ontario et de 1'Ouest . Ce statut d'auxiliaire est
d'ailleurs evident dans la composition du conseil d'administration : deux sieges sur 19
sont reserves a des editeurs francophones, dont un seulement doit etre du Quebec .

Des 20 journalistes francophones affectes a Montreal, seulement six sont repor-
ters a plein temps, quatre etant charges des nouvelles d'interet general et deux, des
nouvelles du sport . Les autres sont au pupitre ou traduisent des articles rediges en
anglais, qui serviront a la presse de langue frangaise. A Quebec, la PC emploie I 1
correspondants, dont sept sont francophones . Ils couvrent 1'Assemblee nationale et, a
I'occasion, des evenements regionaux de 1'Est du Quebec . Deux d'entre eux travail-
lent pour le service anglais de la PC et deux, pour le service radio-t616 . Le bureau de
la PC a Ottawa compte trois francophones parmi ses 27 reporters . A part le repre-
sentant rattache au bureau central a Toronto, il n'y a aucun redacteur francophone
ailleurs au pays .

C'est la un sujet d'irritation pour les redacteurs des journaux de langue fran-
qaise de 1'exterieur du Quebec . L'editeur de L'Evangeline de Moncton, journal qui
dessert une population francophone considerable au Nouveau-Brunswick, a fait la
declaration suivante a l'un des enqueteurs de la Commission :

Lorsque nous ne pouvons couvrir nous-memes le Parlement, nous
devons traduire le texte du correspondant anglophone ou encore le
texte d'un journaliste de l'un ou I'autre des journaux Irving que la
Canadian Press nous aura retransmis . 5

Aux audiences de Montreal, un reporter du service frangais de la PC a dit a la
Commission que, meme au Canada franqais, le service anglais fournit plus de nouvel-
les que le service frangais, qui s'en tient surtout a la traduction de textes rediges en
anglais a 1'intention des journaux du Quebec . Selon lui, la principale tache de
1'equipe de langue frangaise consiste a grechauffer» des nouvelles ecrites d'abord en
anglais .

Nous avons en outre constate 1'existence d'un mecontentement general parmi les
journaux de langue frangaise, a 1'endroit du service anglophone . Ce mecontentement
porte, entre autres, sur le choix des evenements, la fagon dont ils sont presentes et le
fait que les reportages sont ecrits en anglais, puis traduits . Sans doute est-ce la raison
pour laquelle la presse de langue frangaise accorde peu d'attention aux nouvelles qui
proviennent des regions situees a l'ouest d'Ottawa . Les lecteurs de ces journaux sont
ainsi isoles de leurs compatriotes anglophones . Notre etude de la diffusion regionale
de la PC indique de plus que le Quebec est serieusement sous-represente a 1'echelle
nationale . A I'exterieur de Montreal et de Quebec, il ne se fait a peu pres aucun
reportage .
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Les redacteurs aussi bien que les editeurs du Quebec sont mecontents de 1'atti-

tude de la PC comme cooperative . Au dire de M . Jean Sisto, editeur adjoint a La

Presse de Montreal, «c'est l'affaire du Star de Toronto, du groupe Southam, du

groupe Thomson)) . aLe service frangais est dependant du service anglaisa, affirme M .

Rene Ferron, redacteur en chef du Nouvelliste de Trois-Rivieres . Selon lui, as'il arri-

vait que les chaines de journaux du Canada anglais decident de diminuer la qualite

de leur service, nous n'y pourrions absolument rienb .

M. Guy Rondeau, qui dirige de Montreal le service frangais de la PC, se fait

I'echo des directeurs de journaux : all semble impossible de susciter une implication

marquee des quotidiens francophones dans la Canadian Press[ . . .] . Ce desinteresse-

ment par rapport a la PC se manifeste egalement au niveau du service frangais[ . . .] .

Aucun societaire n'a formule de demande specifique sur les elections generales en

Ontario . Tous pretendent que notre couverture est trop politique . Mais ils demandent

plus de sport, plus de fait divers! *

Une partie du probleme - et c'est un probleme serieux pour la PC du point de

vue budgetaire - tient a la croissance rapide des tabloids de Quebecor, le Journal

de Montreal et Le Journal de Quebec . Ces derniers parlent ouvertement de se desaf-

filier de la PC et de creer leur propre service de nouvelles . Le proprietaire de Quebe-

cor, Pierre Peladeau, a declare : aNous payons pour in service, c'est tout . S'il ne

repond pas a nos besoins, nous chercherons ailleurs . b

Revenus de la Presse canadienne, 1974 a 198 1

1981 1980 1977 1974

Cotisations 8 888 000 $ 8 112771$ 6 289 723 $ 4 284 072 $

Autres services 2 989 100 2 612 536 2 222 121 1 306 046

Nouvelles t616-radio : bruts 7 233 500 6 517 935 4 132 350 2 360 655

Nouvelles presse 6crite : bruts 2 084 100 l 635 542 1 379 379 797 005

Photographies 1 483 600 1 365 075 992 416 708 455

22 678 300 $ 20 243 859 S 15,015989$ 9 456 233 5

Cotisations des journaux membres de la Presse canadienne (1981)

% du tirage total
% des cotisations des membres

Groupe Cotisations (S) totales de Is P C

Southam 2 357 377 $ 26,6 28,8

Thomson 2 443 661 27,5 22,4

Gesca 478 009 5,4 5,6
Quebecor 478 068 5,4 9,1

Irving 307 986 3,5 2,6

UniM6dia 247 225 2,8 3,0

Sterling 197 410 2,2 1,0

Independants 2 370 410 26,7 27,5

Total 8 880 146 $ 100,1 100,0
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Le retrait de ces deux journaux priverait la PC de 500 000 $ en cotisations
annuelles, soit plus du quart de tout ce qu'elle reqoit de la presse de langue franqaise .
11 s'ensuivrait une forte augmentation des cotisations pour les autres journaux fran-
cophones, ainsi que pour la presse anglophone, ou une degradation de la qualite des
services fournis .

La PC avait deja eu a faire face a une difficulte semblable lors de la desaffilia-
tion du groupe du Sun de Toronto, en 1979 et 1980 . Le geste de Quebecor aurait
cependant des repercussions plus serieuses, etant donne qu'il y a moins de journaux
francophones pour combler le deficit au niveau des revenus et transmettre des nou-
velles a la cooperative . La qualite des reportages en provenance du Quebec pourrait
s'en trouver encore reduite .

Autre nuage a 1'horizon de la PC : le ministre des Communications du Quebec a
ordonne en 1977 une etude sur la viabilite d'une agence de presse distincte pour cette
province . L'etude a montre que, pour etre viable, pareil service devrait obtenir
1'appui massif des editeurs du Quebec, et compter sur la disparition de la PC .

Les journaux du groupe UniMedia - Le Soleil, Le Quotidien de Chicoutimi et
plusieurs hebdomadaires - ont eux aussi propose la creation d'une autre agence .
Toutefois, on n'a pas encore donne suite a cette idee, de crainte que les syndicats
n'autorisent pas tous les journaux du groupe a se prevaloir du service. Cependant, si
Quebecor se retire de la PC, le modeste service actuel connu sous le nom d'EdiMedia
pourrait bien prendre de 1'expansion .

Repli sur soi

Du cote anglophone, les cadres qui decident du budget et dirigent 1'activite de la PC
ont fait part a la Commission d'une satisfaction presque genante envers le statu quo .
Par exemple, Margaret Hamilton, presidente de la Thomson Newspapers Limited, a
souligne qu'en regle generale, ((la PC, pour ce qui est de desservir les journaux, est
encore meilleure que n'importe quel service semblable aux Etats-Unis . Et je crois
que c'est toute une realisation[ . . .] .p Elie a admis qu'elle aimerait que la PC offre
davantage de reportages internationaux, faisant remarquer qu'il y a IA dune question
de prioritea . Elie ajoute : «Je n'ai pas le sentiment que les membres de la PC tiennent
tellement aux services internationaux .b6

A I'autre extremite de 1'echelle des journaux - par rapport aux journaux
Thomson, qui sont pour la plupart de niveau local - Martin Goodman, du Star de
Toronto, a declare a la Commission : aLe public n'est pas avide de reportages interna-
tionaux .p7 Au cours d'une entrevue precedente, il avait dit : «Si les reportages de
1'etranger sont si importants, ou est-il ce tolle? En tous cas, le public n'en exige
pas .ug

Eh bien, examinons cette question encore une fois . Au cours de ses recherches,
la Commission a releve des indices significatifs, qui portent a croire que, si le public
«n'exige pas)) une couverture plus etendue des evenements mondiaux, il s'y interesse
quand meme enormement .

Tout d'abord, une importante etude a ete menee en 1979 pour le compte du
ministere des Affaires exterieures par la Goldfarb Consultants Ltd de Toronto, qui,
incidemment, effectue souvent des recherches pour le journal de M . Goodman . Selon
les conclusions de cette etude, sur les 1 024 personnes interrogees, 39 pour cent ont
fait part d'un vif interet pour les questions internationales et 48 pour cent ont dit etr e
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plus ou moins interessees . Seulement 13 pour cent ont manifeste une absence totale

d'interet. C'est en Colombie-Britannique que les gens ont montre le plus d'interet
pour les evenements etrangers, 46 pour cent des personnes interrogees s'etant dites

«extremement interesseesA. En Ontario, ce chiffre etait de 42 pour cent ; suivaient les
Prairies et le Quebec, ou la proportion s'etablissait a 37 et 35 pour cent respective-

ment. La population des Maritimes venait en dernier lieu avec 32 pour cent, ce qui
s'explique par le fait que les habitants de cette region, qui depuis toujours s'interes-
sent enormement a ce qui se passe aux Etats-Unis, ne considerent pas ce pays comme

«etrangerD au meme titre que les pays d'Europe ou d'Asie . 9

Il existe d'autres exemples . Une etude effectuee aupres des lecteurs de journaux
canadiens pour le compte de l'Association canadienne des editeurs de quotidiens a
permis de consigner les opinions de 7 715 Canadiens sur leur satisfaction a 1'egard du

reportage local, national et international . L'etude a revele que 25 pour cent des per-
sonnes interrogees auraient aime lire davantage d'articles de journaux sur les evene-
ments internationaux, tandis que 20 pour cent d'entre elles s'interessaient aux nou-
velles nationales et que 27 pour cent preferaient les reportages locaux . Dans les villes

de plus d'un million d'habitants, ou les principaux quotidiens ont souvent leurs pro-
pres services de nouvelles internationales, le mecontentement a 1'egard du volume de

reportages etrangers etait moins prononce, soit 24 pour cent . Dans les villes de cent

mille a un million d'habitants, ce pourcentage s'elevait a 27 pour cent . Dans les loca-

lites moins importantes; c'est-a-dire qui comptent de 1 000 a 99 000 habitants, la

moyenne nationale etait de 25 pour cent . Dans les centres urbains francophones, ou
1'echantillon comptait 1 623 personnes, le mecontentement etait moins marque, soit

22 pour cent . 1 0
D'apres une etude effectuee a 1'echelle nationale pour la Commission, la majo-

rite des personnes interrogees, soit 59 pour cent, choisissent le journal comme source
principale de nouvelles locales . Toutefois, pour ce qui est des reportages nationaux et

internationaux, elles preferent la television. Ces donnees soulignent peut-etre le fait

que les journaux ne publient pas suffisamment de nouvelles de 1'etranger .l I

C'est un cercle vicieux . Il y a peu de correspondants canadiens a 1'etranger . Par

consequent, les journaux canadiens comptent trop peu de redacteurs qui soient fami-

liers avec la scene mondiale . Ils ne savent donc pas traiter convenablement les nou-

velles etrangeres . Finalement, les redacteurs en chef reussissent facilement a se con-
vaincre que leurs lecteurs ne veulent pas de ce qu'ils ne peuvent presenter en toute

assurance . Les gens n'obtiennent donc pas le journal qu'ils aimeraient lire, mais seu-
lement celui que les redacteurs sont capables de produire .

La PC elle-meme n'est pas insensible a cette tendance dans l'industrie a minimi-
ser 1'actualite internationale . Son ancien directeur general, John Dauphinee, a
declare a une reunion tenue en 1977 et parrainee par 1'Association canadienne des

editeurs de quotidiens qu'il avait pu constater «une recrudescence du regionalismeA
dans les journaux du pays, mais surtout une baisse generale d'interet pour les evene-

ments autres que locaux .
Une etude effectuee en 1978 par Statistique Canada a revele que si le nombre

de Canadiens qui lisent les nouvelles locales est superieur a celui qui s'interesse aux
nouvelles internationales (66 pour cent comparativement a 48 pour cent), c'est que
ces chiffres correspondent aux «nouvelles telles que presentees par les journauxA .

L'etude contenait entre autres cette reserve : all ne faudrait donc pas conclure tro p

134 COMMISSION ROYALE SUR LES QUOTIDIENS



vite qu'un groupe ou un autre ne s'interesse pas aux nouvelles nationales ou meme

internationales parce qu'ils ne lisent pas beaucoup les pages des journaux qui les pre-
sentent .» 1 2

D'apres 1'etude, l'interet pour les reportages nationaux ou internationaux est
proportionnel au degre d'instruction, au revenu ou a 1'age des lecteurs . Ce fait expli-
que peut-etre les remarques suivantes de 1'actuel directeur general de la PC : aLes
seules plaintes que je regois a propos de 1'actualite internationale proviennent des
professeurs en journalisme . Si je decelais un interet plus marque de la part des jour-
naux, nous tacherions de faire plus .b1 3

Cependant, lors d'une reunion de la Federation professionnelle des journalistes
du Quebec (FPJQ), en decembre 1980, Robert Pouliot, pigiste au service de La
Presse au Moyen-Orient, a conteste l'opinion selon laquelle les Quebecois, en gene-
ral, ne s'interessent pas aux affaires internationales . 11 a fait etat d'un sondage effec-
tue par La Presse un an auparavant qui avait montre que, meme si 22 pour cent de
ses lecteurs consideraient les pages sportives comme leur lecture preferee, 36 pour
cent accordaient une grande importance aux nouvelles internationales .

11 convient aussi de citer les etudiants de I'ecole de journalisme de l'University
of King's College a Halifax, qui declarerent a la Commission : «Les reportages locaux
ne doivent pas prendre la place des nouvelles etrangeres . Le pays a absolument
besoin d'un plus grand nombre de correspondants a 1'etranger, qui vivent outre-mer,
et qui sont a 1'abri de ce qu'on pourrait appeler la `contagion du point de vue ameri-
cain' .»1 4

Stuart Keate, ancien editeur du Sun de Vancouver, a admis dans son temoi-
gnage devant la Commission : aChose paradoxale, le public ne montre pas un interet
tres marque pour les affaires etrangeres .b Neanmoins, avait-il dit, son journal a cher-
che a atteindre un equilibre et y a reussi en publiant un tiers de nouvelles etrangeres,
un tiers de nouvelles nationales, le reste etant constitue d'informations de sources
provinciales ou municipales . 15(Le «managing editor, du Sun, Bruce Larsen, estime
toutefois qu'a l'heure actuelle, le contenu du journal se rapproche plutot de 60 pour
cent de nouvelles locales, 20 pour cent de nouvelles nationales et 20 pour cent en
nouvelles internationales, americaines comme etrangeres . II se peut donc que 1'interet
du Sun pour les nouvelles internationales ait diminue depuis le depart de M . Keate . )

Enfin, une derniere observation d'un universitaire : le professeur John Sigler, de
1'universite Carleton, a fait remarquer que 1'etude Goldfarb montre que la grande
majorite des Canadiens desire avoir plus d'information sur les affaires etrangeres . Il
concluait sur cet argument sans replique : «Elles (les questions etrangeres) ne seront
pas necessairement bien traitees si l'on se fie uniquement aux agences de presse non
canadiennes et aux autres sources etrangeres pour les couvrir .))1 6

Pres de 11 ans apres le rapport du Comite du Senat sur la question, il est plus
que temps que la PC et ses membres songent serieusement a ameliorer les services
canadiens de reportages internationaux .

Le poids des chaine s
Qui, en dernier ressort, decide de ce que les Canadiens desirent, et de ce qu'ils rece-
vront de leur agence de presse nationale ?

Ce sont les chefs de pupitre de la PC qui sont responsables des decisions prises
d'heure en heure, au jour le jour, dans les salles de redaction . Mais les grands
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patrons, ceux qui reglent les questions de budget, qui decident ou et comment
I'argent sera depense, sont les editeurs des quotidiens membres de la PC . Plus de la

moitie d'entre eux (57 des 110 membres) represente les chaines Southam et Thom-

son . Le quart des votes appartient a des groupes de journaux moins importants . Le

reste, a peine 25 pour cent, va a des journaux dits independants .

Est-ce a dire que Thomson et Southam, qui ont l'avantage du nombre, font la

loi? Oui et non. Ils le pourraient s'ils choisissaient de voter en bloc . En pratique, tou-

tefois, il ne semble pas que ce soit le cas . Le pouvoir decisionnel est en realite delegue

par les directeurs de la PC a un comite de direction forme de six membres . La

encore, les deux grandes chaines dominent en nombre puisqu'elles comptent chacune
deux membres au sein de ce comite . Un editeur de langue frangaise qui detient la

charge de vice-president occupe la cinquieme place . La sixieme appartient au Star de

Toronto, membre independant et le plus grand quotidien du pays . Tous les membres

du comite de direction representent des conglomerats .

L'influence des chaines au sein du conseil d'administration et du comite de
direction constitue une source d'inquietude pour certains des editeurs independants

qui, pour etre realistes, admettent qu'elle est inevitable . ((Si une des deux chaines

dominantes n'est pas d'accord, il est impossible de faire passer un programme=,

affirme Michael Davies, editeur du Whig-Standard, journal independant de Kings-

ton. «Elles doivent etre d'accord, sinon, ce que nous desirons n'a aucune espece

d'importance .pl 7

Walter Blackburn, editeur de la Free Press, quotidien independant de London,

considere que l'influence predominante de Thomson et de Southam est une conse-
quence naturelle du fardeau financier que doivent supporter les deux groupes, puis-
que ce sont eux qui doivent verser les cotisations les plus importantes . Ce serait le

cas, selon lui, de n'importe quelle entreprise ou les principaux actionnaires auraient a
assumer la plus grande partie des frais .

Selon Blackburn, les deux chaines exercent une influence marquee dans les

mecanismes decisionnels de la PC, les representants de Thomson se preoccupant
generalement des depenses et ceux de Southam s'attachant plus a I'amelioration du

service . Cette situation n'a rien de surprenant si l'on considere le genre de journaux
qui appartenaient a Thomson, du moins jusqu'a sa mainmise sur la FP . Ces journaux

etaient pour la plupart des quotidiens de petites villes dont les besoins et les exi-
gences vis-a-vis de la PC etaient passablement differents de ceux des journaux plus

importants . Ils desiraient en effet des articles succincts, non pas de grands reporta-

ges .
Un autre membre independant, Hunter S . Grant, coediteur et president du

Recorder and Times de Brockville, a fait remarquer que la participation des repre-
sentants de Thomson aux reunions de la PC n'etait pas des plus actives . aEn effet,

dans leur cas, une journee passee en dehors du bureau est une journee perdue pour

Ken (Thomson) .)) 1 8

Des deux chaines, il semble que Southam s'interesse davantage aux affaires de

la PC. Ses deux representants au sein du comite de direction sont editeurs de quoti-

diens importants, le Sun de Vancouver et le Journal d'Edmonton . Les representants

de Thomson proviennent de petits quotidiens, le Reporter de Cambridge (Ontario) et

le Post du Cap-Breton .
L'agence est en outre vulnerable en ce qu'elle tire des radiodiffuseurs une part

de plus en plus importante de ses revenus . Par l'intermediaire de ses filiales, la Pres s
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News Ltd (PN), qui regoit de Radio-Canada environ un million de dollars par annee
pour ses services, et la Broadcast News Ltd (BN), qui alimente l'industrie privee de
la radio et de la television en reportages ecrits et parles, la PC touche un revenu brut
de plus de 9 millions $ par annee pour un budget total de pres de 23 millions $ . (PN
tire aussi des revenus d'autres sources, notamment des magazines et des journaux,
autres que les quotidiens, des organismes gouvernementaux, des Forces canadiennes
et des ecoles .) Si la PC dessert 110 journaux, 449 clients de la radio et de la televi-
sion utilisent les services de BN . Entre 1974 et 1980, le budget total de la PC s'est
accru de 117 pour cent . Celui de BN a augmente encore plus rapidement, soit de 176
pour cent .

Le succes renversant de BN sur le marche commence a poser des problemes a la
PC. Maintenant que les radiodiffuseurs comptent pour une part importante des reve-
nus de la PC, on s'attend qu'ils exigent davantage en retour, soit qu'ils tiennent a
etre representes directement au sein du comite de direction de la PC, qui actuelle-
ment ne compte que des editeurs, soit qu'ils demandent la creation d'une agence de
presse distincte pour la radiodiffusion, agence qui serait administree de faqon auto-
nome .

L'etablissement d'une deuxieme agence pourrait presenter des avantages a
d'autres points de vue . MM. A. Roy Megarry, editeur du Globe and Mail, et Mur-
ray Burt, redacteur en chef de la Free Press de Winnipeg, l'ont tous deux laisse
entendre a la Commission . Cette deuxieme agence permettrait de surmonter le pro-
bleme de .1'uniformite des reportages et amenerait une certaine concurrence dans le
monde des media .

Autres voix

Actuellement, le concurrent direct de la PC est la United Press Canada Limited
(UPC), rejeton d'une agence americaine, la United Press International . La UPI pos-
sede 20 pour cent des interets de 1'entreprise, tout le reste appartenant au groupe du
Sun de Toronto .

La UPC est en fait indirectement apparentee a t'ancienne British United Press
(BUP), qui a vu le jour en 1923 a titre de filiale de la United Press aux Etats-Unis .
Les deux compagnies ont fusionne et sont devenues la United Press International en
1958 . Dans ses jours prosperes, la BUP, dont le siege social se trouvait a Montreal et
qui exploitait une succursale a Londres, avait un personnel de 85 correspondants,
dont 24 au Canada . En 1938, 15 des quotidiens canadiens qui etaient membres de la
PC etaient aussi abonnes a la BUP .

Aujourd'hui, la UPC compte huit bureaux au pays et 24 redacteurs a plein
temps, de meme que 60 a 100 occasionnels, pigistes ou journalistes employes par
d'autres journaux ou des stations de radio dans differentes regions du pays . Comme
elle est strictement une agence de presse et non une cooperative, elle n'exige pas que
ses abonnes lui fournissent des nouvelles en retour . Ses reportages sont donc moins
etendus que ceux de la PC . En revanche, elle achemine chaque jour environ 30 000
mots de nouvelles canadiennes, plus une quinzaine de photographies . Les nouvelles
etrangeres fournies par la UPI representent 50 000 mots et 90 photographies supple-
mentaires par jour .

Pour les editeurs, la UPC presente des avantages que la PC ne semble pas etre
disposee a offrir, ni en mesure de le faire . Son service de photographie est excellent
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et son style, vif et colore, est particulierement apprecie des tabloids . Bien que ses

reportages sur les sports canadiens soient limites, ceux sur les sports americains sont
complets et generalement tres bons .

L'agence dessert environ 25 journaux, dont les trois quotidiens de Toronto (y
compris le Sun, son principal proprietaire) . Elle dessert cinq quotidiens de Southam,

le Sun et la Province de Vancouver, le Citizen d'Ottawa, la Gazette de Montreal et le

Star de Windsor . En outre, cinquante stations independantes de radio et de television
utilisent ses services, de meme que les reseaux de radio et de television anglais et
frangais de Radio-Canada . Le Globe and Mail est son seul abonne du groupe Thom-

son . Le budget de I'UPC pour 1981-1982 sera de 2,8 millions $ .

La UPC a connu des moments difficiles avec la fermeture de la Tribune de

Winnipeg, du Journal d'Ottawa et, plus tot, du Star de Montreal et la fusion des

deux journaux de Thomson a Victoria, qui ont forme le nouveau Times-Colonist . La

seule fermeture du Journal a fait perdre a 1'agence 57 000 $ par annee . Des 13 jour-
naux membres de chaines qui ont utilise les services de la UPC au moment de sa

creation, en 1979, seulement six y sont encore abonnes .

La UPC n'a jamais ete rentable . L'an dernier, elle a subi un deficit de
300 000 $, et contrairement a la PC, elle ne peut recouvrer ses pertes en augmentant
les cotisations de ce qui lui reste d'abonnes. Ses proprietaires assument le deficit : le

groupe du Sun de Toronto, 80 pour cent, et la UPI aux Etats-Unis, 20 pour cent .

Patrick Harden, directeur general de la UPC, a su apporter des arguments per-
suasifs en faveur de la concurrence entre les services de nouvelles pour sauvegarder
al'honneteteio des reportages . Les agences se surveillent mutuellement et apportent au

besoin les corrections necessaires ; les chefs de redaction attentifs sont mieux en

mesure de deceler les lacunes a mesure qu'elles se produisent . Mais il n'a pu expli-
quer avec quelque precision comment cette concurrence pourrait etre preservee face

aux difficultes economiques . II a admis ne pas considerer l'octroi de subventions par
1'Etat comme une solution usi incongrue>>, pourvu que l'on puisse mettre en place des
mecanismes pour garantir que cette aide reste «tout a fait inconditionnelle .0 9

Journalistes, editeurs et redacteurs en chef a travers le pays se sont declares
generalement en faveur d'une concurrence entre les services de presse . Plusieurs se

deniandent cependant si un marche qui offre de moins en moins de debouches pourra
continuer de faire vivre deux services concurrents sans subvention .

En raison des fermetures et des fusions de journaux, le secteur de la radiodiffu-
sion, qui assure a la UPC environ 40 pour cent de ses revenus, est devenu essentiel a

sa survivance . La UPC a reagi en tentant de constituer un service special de nouvel-
les a 1'intention des radiodiffuseurs, avec un fil pour la radio et un pour la television .

Le projet a souleve un certain interet chez les directeurs du reseau prive CTV, de la
Standard Broadcast News et de la Newsradio Services . Apres avoir requ le feu vert,

le nouveau service pourrait commencer a fonctionner des cette annee, avec un budget
d'environ 1,25 million $ . La remuneration du personnel supplementaire, soit 25 a 28

personnes, representerait la plus grande partie des frais . Le service pourrait fonction-
ner a titre de filiale de la UPC, tandis que d'autres groupes possederaient une partie

des interets . Le succes de la UPC dans pareille entreprise nuirait serieusement a la
PC dans le domaine de la radiodiffusion, ou le service assure par sa filiale (BN) fait

deja 1'objet de critiques . Si la UPC reussissait a envahir le territoire de BN, la PC
risquerait de perdre une part importante de son revenu total .
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La presse en deui l

N'importe quelle etude des agences de presse qui vise a eclairer vraiment les Cana-
diens doit tenir compte de la double perte qu'a subie le monde de la presse lors de la
fermeture simultanee de la Tribune de Winnipeg et du Journal d'Ottawa . Nous
deplorons vivement, avec toute la presse, que le service de nouvelles FP ait dure si
peu de temps .

Le service FP, petit groupe d'elite, avait pour mission de desservir les journaux
de la FP. 11 fut cree a I'automne 1979 seulement ; il ne devait pas durer un an . 11 avait
ete chaudement accueilli par ses concurrents, qui voyaient en lui une source tres pre-
cieuse d'interpretations et de commentaires supplementaires, surtout venant

d'Ottawa. Dans une certaine mesure, il a ete victime de la haute qualite de sa propre
contribution et, par consequent, du cout eleve de celle-ci . Apres la vente de la chaine
de journaux FP au groupe Thomson, et la fermeture du Journal d'Ottawa qui
s'ensuivit en aout 1980, il fut rapidement saborde par ses nouveaux proprietaires .

Kenneth Thomson, dans sa deposition devant la Commission, expliqua ainsi les
motifs de cette decision : «Je ne crois pas qu'ils (Ies editeurs du groupe Thomson)
voudraient d'un service de cc genre, aussi recherche, aussi etendu [ . . .] et ils ne vou-

draient certainement pas avoir a payer pour un service qu'ils ne desireraient pas ou
n'utiliseraient pas vraiment .)) La question de la fermeture n'avait cependant pas ete

discutee au prealable avec les editeurs de Thomson. Ainsi que 1'affirma Thomson lui-

meme: «Nous avons agi d'apres ce que nous pensions savoir de ce qu'ils voulaient, en

nous fondant sur notre experience .p20
Le service de nouvelles FP etait plutot couteux a exploiter, le budget de la pre-

miere annee s'elevant a 900 000 $ . (Le service de nouvelles Thomson fonctionne avec
moins de la moitie de cc budget . )

Le journaliste Allan Fotheringham, qui a quitte I'agence FP avant son demem-
brement pour entrer a Southam News, a evoque en ces termes, devant la Commis-
sion, ce que FP aurait pu etre : oA la tribune de la presse d'Ottawa comme dans les
cercles de journalistes ailleurs au pays, tous etaient d'avis que FP avait a son emploi
quelques-uns des journalistes les plus brillants, les plus enthousiastes et les mieux

armes qui fussent constitues en groupe a Ottawa .)+2 1
Au moment de la fermeture, ils se disperserent rapidement pour aller travailler

pour d'autres journaux . Le premier redacteur en chef, Kevin Doyle, s'est joint au ser-
vice du Newsweek de New York. Son successeur, Doug Small, a ete engage par le
reseau de television Global, tandis que les autres ont trouve un poste aupres de
magazines ou sont devenus pigistes . Comme le disait Fotheringham : «Ils gagnent
tous leur vie, certains un peu mieux, d'autres un peu moins bien, mais c'est le public
qui est le grand perdant puisqu'il ne peut plus profiter de toute cette experience et de
tout ce talent .))

Une Cadillac
La disparition de 1'agence FP ne laisse plus qu'un autre service important de

rechange : Southam News .
L'agence Southam semble rouler carrosse a cote des autres . Elle dispose de

fonds abondants, compte plus de correspondants a 1'etranger que toute autre au
Canada et suscite 1'admiration de ses concurrents . Peut-etre est-ce la penurie de ser-
vices comparables qui lui donne cette apparence avantageuse .
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En fait, 1'agence reflete l'opulence de la plus grande chaine canadienne de jour-
naux . Elle maintient des correspondants sur quatre continents, verse des salaires ele-
ves et des allocations genereuses . Son service continuera de prendre de 1'expansion, le
president Gordon Fisher 1'a affirme a la Commission : all ne nous est jamais venu a
1'esprit de reduire les services de nouvelles . Leur expansion suivra celle de notre
entreprise .p2 2

L'agence Southam a pris passablement d'ampleur au cours des 20 dernieres
annees, a mesure que croissait la chalne de journaux . En 1957, alors que le groupe
comptait huit quotidiens (il en regroupe maintenant 14), elle ne fonctionnait qu'avec

trois bureaux (a Ottawa, Washington et Londres), et une poignee de correspondants .
Aujourd'hui, elle possede 11 bureaux, dont six au Canada et cinq a 1'etranger . Son
budget annuel se chiffre par 2 306 000 $ .

Chose curieuse toutefois, 1'agence Southam fait l'objet de critiques severes au
sein de la chaine meme et elle est utilisee assez sporadiquement par les journaux
Southam. Le Herald de Calgary utilise 60 pour cent de sa production, 1'Expositor de
Brantford, seulement 20 pour cent et la Gazette de Montreal, qui jouit d'un des plus
grands tirages parmi le groupe, ne publie que 22 pour cent des articles qu'elle regoit .

Christopher Young, ancien redacteur en chef du Citizen d'Ottawa, qui fut
directeur general de 1'agence de 1975 a 1981 et qui est actuellement son principal
correspondant a Londres, admet que le faible usage que ]'on fait de 1'agence est une
source constante d'irritation . II existe meme un cas, qu'il a qualifie d'inhabituel, ou
le personnage qui est le plus en mesure d'influer sur le contenu du journal a une
maniere de liste noire des reporters de I'agence dont il n'estime pas le travail . Leurs
articles ne paraissent jamais dans son journal .23

A mesure que changent les redacteurs et les editeurs des journaux, l'utilisation
de 1'agence varie aussi . Young prend donc la chose avec un grain de sel et estime
aqu'il ne serait pas tres profitable de harcelerb les mecontents pour qu'ils utilisent
davantage les services de 1'agence .

Orgueil et profi t
Si nous ne faisons pas un travail honnete, celui que nous devrions
faire, j'y verrai ;[ . . .] si nous pouvons I'ameliorer, nous le ferons .24

Lorsque Kenneth Thomson fait une declaration de ce genre, comme il 1'a fait devant
la Commission, il s'expose a un defi .

Colin McConechy, ancien redacteur-conseil de Thomson, a qualifie ad'anemi-
quep le service de nouvelles du groupe Thomson (TNS) . 11 a accuse la societe
ad'indifferencen a 1'egard de la qualite de la redaction .25 Cette deficience n'est nulle
part aussi evidente que dans le service de nouvelles lui-meme, service de petite enver-
gure et a court de personnel . Son budget n'est en effet que d'environ 400 000 $ par
annee, soit moins du cinquieme de la somme que Southam consacre a son agence .

A part le Globe and Mail (qui n'a pas recours au service) et la Free Press de
Winnipeg, les journaux du groupe Thomson sont des quotidiens relativement petits,
qui ne peuvent se permettre les memes depenses que leurs cousins plus cossus du
groupe Southam . En outre, ils versent a la PC une cotisation par abonne plus elevee
que celle des grands quotidiens . (La formule complexe utilisee par la PC pour fixer
les cotisations prevoit une baisse graduelle avec I'augmentation du tirage par milliers
d'exemplaires . Les cadres de la PC voient en cette methode 1'essence meme de l a
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nature cooperative de l'organisme, les membres les plus forts aidant les plus faibles .

Cette fagon de proceder peut aussi etre consideree comme une maniere astucieuse de
faire assumer la plus grande part des couts de, la PC par les grands journaux . )

Les correspondants de Thomson ne couvrent pas les evenements internationaux .
Brian Slaight, vice-president administratif du groupe Thomson, a expose succincte-
ment le role du service de nouvelles : aNous n'essayons pas de copier la PC, nous
n'essayons pas non plus de lui faire concurrence . Nous nous efforqons d'ajouter a ses
reportages afin de repondre aux besoins de notre clientele locale .A2 6

Critiquer le TNS, comme plusieurs temoins l'ont fait devant la Commission,

n'equivaut pas a critiquer les journalistes qui y travaillent . Un des meilleurs chroni-
queurs politiques de la colline du Parlement, Stewart MacLeod, redige cinq fois par
semaine une chronique qui reqoit une large diffusion dans les journaux de la chaine .
John Harbron, ancien directeur de la page editoriale du defunt Telegram de
Toronto, redige une chronique sur les affaires exterieures . Vincent Egan envoie de
Toronto une chronique sur la protection du consommateur et sur 1'economie, et les
journaux ontariens du groupe Thomson publient une chronique sur Queen's Park,
redigee par Derek Nelson . A part ces articles, le service n'offre a peu pres rien
d'autre que des reportages sur les questions d'interet local discutees a la Chambre
des communes ou encore abordees a 1'Assemblee legislative de I'Ontario .

Nous avons parle des lacunes du groupe Thomson dans le domaine des services
de nouvelles . Faute de justification serieuse de la part de ce dernier, il ne reste a la
Commission qu'a reflechir a 1'analyse mordante d'Edwin Bolwell, ex-directeur de
l'information de 1'ancienne chaine de journaux FP : «Imaginez un peu cc qui se passe-
rait si le groupe Thomson devenait concessionnaire d'une equipe de la LNHb, a-t-il

dit . all acheterait toutes les autres equipes et compterait des buts dans des filets

vides .b2 7

Les marginaux

Parce que les nouvelles internationales fournies par la PC sont si limitees, nombre de
journaux canadiens, en partie pour cette raison du moins, achetent leurs articles
d'agences americaines ou britanniques .

Les sources americaines les plus importantes sont le Times de New York, le

Times de Los Angeles et le Post de Washington, le Knight-Ridder, la Tribune de
Chicago, le Christian Science Monitor, et le Register and Tribune de Des Moines.
En Grande-Bretagne, nos journaux achetent les services du Sunday Times, du
Times, du Financial Times, du Daily Telegraph, du Guardian et de 1'Economist . 11
s'agit sans exception de services de tout premier ordre, assures par des organisations
qui comptent parmi les plus remarquables au monde . A titre de services complemen-

taires, ils sont sans reproche . A vrai dire, sur le plan du contenu et de la qualite, les

services n'ont rien de complementaire ; en 1'absence de services canadiens compara-

bles, ils sont effectivement les seuls services disponibles .

Le Globe and Mail, par exemple, achete les services du Times de New York, de

meme que ceux du Times de Londres, de I'agence Reuter et du journal Le Monde de

Paris . Le Sun de Vancouver et le Star de Toronto utilisent ceux du Post de Wash-

ington et du Times de Los Angeles . La Gazette, actuellement le seul journal de lan-
gue anglaise de Montreal, se paie le luxe d'acheter les reportages du Times de New
York et du Times-Post .
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En plus de ces services, certains journaux importants s'assurent la collaboration
de pigistes etrangers . Comme I'a indique Martin Goodman du Star de Toronto : nLa
force du Star n'a jamais tellement tenu aux services de nouvelles qu'au fait qu'il peut
compter sur des occasionnels, des journalistes qui travaillent peut-etre ailleurs mais
qui lui assurent aussi leurs services de pigistes, ou encore sur des journalistes dont il
retient les services dans tout le pays et meme dans le monde entier .b2 8

Meme si la PC devait assurer elle-meme un meilleur service d'actualites inter-
nationales, certains sinon tous les journaux importants continueraient d'acheter ces
services speciaux, ne serait-ce que par souci de la variete . Toutefois, 1'elargissement
des services de la PC en supprimerait ]a necessite et donnerait une touche authenti-
quement canadienne aux articles que lisent les Canadiens .

En guise de resume

La Presse canadienne fournit un bon service en ce sens qu'elle est efficace et cons-
ciencieuse, compte tenu des contraintes que lui imposent ses membres . Si elle veut
s'ameliorer, il faudra que les dirigeants de la cooperative lui assurent 1'orientation et
le financement necessaires . Parmi les principales lacunes a combler, mentionnons la
mediocrite des services qu'elle procure aux journaux de langue frangaise et, par con-
sequent, aux lecteurs francophones, ainsi que l'absence virtuelle de reportages en
provenance de correspondants a 1'etranger .

Les chaines exercent une influence preponderante a la PC, d'ou le reflet, dans
cet organisme, du pouvoir des monopoles au sein du monde de la presse au Canada .
Mais on ne saurait blamer la PC de prendre ]'orientation que lui dictent ses mem-
bres . Ce sont eux qui, en fin de compte, sont responsables de ce que fait ou ne fait
pas la PC. C'est a eux qu'il incombe de reagir aux critiques et d'adopter les mesures
qui s'imposent.

United Press Canada et Southam, pour leur part, prennent leurs responsabilites
au serieux et contribuent au rehaussement des normes reconnues dans les services de
nouvelles .

Quant au groupe Thomson, s'il tient compte des propos de son president, il
s'appliquera a ameliorer la qualite de son service de nouvelles, effort que ses lecteurs
apprecieraient surement et qui servirait en outre les interets des Canadiens .
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. . . LOOK, NEWSPAPEKS
AKE AgSOLUTELY ESSENTIA L

IN OUR SOCIETY.!t
. . .WHERE ELSE

CAN WE GET
THE TV.
LISTINGS .'

Aislin (Terry Mosher),
Montrea l

Caricature offerte par I'artiste . Mosher est coauteur avec Peter Desbarats de
I'ouvrage intitule The Hecklers: A History of Canadian Cartooning-A Cartoonists'

History of Canada (McClelland and Stewart, 1979) . MM. Mosher et Desbarats ont

aide les commissaires a choisir les caricatures reproduites dans le present rapport .
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Presse
et affaires publiques

U NE DES principales taches des journaux est de renseigner leurs lecteurs sur les
affaires publiques et de commenter 1'actualite; c'est ce qui explique pourquoi
la Commission s'est particulierement attachee a evaluer leur role a cet egard .

Le journalisme politique represente un aspect important de la fonction d'informa-
tion . S'il n'y avait pas de nouvelles ni d'analyses politiques, il serait toujours possible
de publier les cours de la Bourse, les resultats des courses ou des communiques d'inte-
ret local . Le tout constituerait des nouvelles, mais on ne pourrait parler de journal au
sens habituel du terme .

Les journaux informes et partisans ont joue un role fondamental dans 1'evolu-
tion de la democratie contemporaine en Occident . Thomas Jefferson ecrivait un jour
a un ami : aSi l'on me demandait de choisir entre un gouvernement sans journaux ou
des journaux sans gouvernement, j'opterais pour la deuxieme solution sans un
moment d'hesitation . ), I

Dans le cadre de ses propres recherches, lors des audiences publiques et a la lec=
ture des lettres qui lui parvenaient de toutes les regions du pays, la Commission s'est
rendu compte que les vues du public s'accordent sur la qualite du journalisme politi-
que . On deplore une certaine lethargie dans ce domaine, d'ou la perte de prestige du
journal en tant qu'institution . II devient primordial d'examiner la relation qui existe
entre ces deux faits ; il n'en va pas seulement de I'avenir des journaux, mais aussi du
bien-etre de la nation . Sans journalisme politique, les journaux ne peuvent prosperer,
et 1'on est en droit de se demander si la democratie serait la meme sans les journaux
ou leur equivalent .

A cet egard ; on ne saurait parler de succes quand on songe aux quotidiens
du Canada. Ceux-ci n'exercent plus sur l'opinion publique l'influence qu'ils ont deja
eue, tant en ce qui concerne la nouvelle que le commentaire .

Cette perte d'influence s'explique en partie par le fait que les quotidiens se sont
adaptes aux normes du journalisme televise, lequel met l'accent sur I'homme politi-
que plutot que sur ses idees . Les journaux n'ont pas su profiter des avantages pour-
tant tres reels que leur conferait le pouvoir de traiter d'un sujet en profondeur et de
maniere exhaustive.
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Cette perte d'influence peut aussi etre reliee en partie a la monopolisation des
journaux . Les grandes chaines ont tendance a eviter les prises de position sur les
questions d'importance nationale ; de fait, elles erigent leur neutralite en vertu . Le

soin de regler ce genre de questions est laisse aux directeurs locaux dont I'autorite est
partielle par la force des choses . Ceux-ci croient souvent que leur mandat se resume
a s'occuper d'abord et avant tout des affaires d'interet local . 11 s'ensuit que le debat

national est de moins en moins anime . On pourrait envisager de laisser quelques

administrateurs exercer plus ouvertement be pouvoir d'in fluer sur l'opinion publique,

mais c'est la une solution inadmissible . La seule solution acceptable consisterait a

faire renaitre l'influence nationale des editorialistes independants; et it faudrait pour

cc faire modifier quelque peu l'organisation actuelle des journaux .

Depuis 1'epoque on l'on a abandonne en Europe l'idee de censurer la presse, on
reconnait qu'il existe un lien essentiel entre une presse independante, variee et pros-
pere et la vitalite de la democratie . La societe nord-americaine a ete influencee par
des journaux dont la raison d'etre, le prestige et le soutien essentiel, desinteresse ou
non, vinrent des milieux politiques .

Cette relation se situe au coeur meme du souci de la Commission pour la pro-

priete et la concentration de la presse quotidienne . Heywood Broun ecrivait it y a

pres de cinquante ans, au sujet de la disparition de deux quotidiens new-yorkais : «La
fermeture d'une manufacture de chaussures ou la mise hors service d'une voie de
chemin de fer ne me ferait pas pleurer, mais quand it s'agit de journaux, c'est diffe-

rent .p2 Dans son Iivre The Press publie en 1964, A .J . Liebling s'inquietait deja des
difficultes de la presse, qu'il considerait comme «la fragile traverse sous le lit de la

democratieb . 3
En 1955, 1'historien canadien Frank H . Underhill identifiait la presse et le sys-

teme des partis comme (des deux principaux instruments dont se servent les societes
democratiques pour assurer la mediation entre le gouvernement, au centre, et les
citoyens, a la peripherie .b4 Dans 1'avant-propos de la premiere histoire du journa-

lisme canadien ecrite par W .H. Kesterton, Wilfrid Eggleston ecrivait en 1967 que la
propriete, le controle et la qualite de la presse sont d'une «extreme importancep5
dans une societe democratique grande et complexe .

Tout recemment encore, les Canadiens tenaient pour acquis que les journaux
etaient des creatures politiques . Au moment ou le Canada moderne a pris forme au
siecle dernier, la presse etait politiquement tres avertie . A 1'epoque de la Confedera-
tion, les journaux nexposaient les faits et informaient leurs lecteurs ; its analysaient et
critiquaient 1'evenement, et its revelaient, dans le sens le plus large du terme, non
seulement la diversite des caracteres et des idees politiques, mais encore, les aspects
fort divers de la vie elle-memeb . Ce passage est tire de l'ouvrage The Life and Times
of Confederation, de P .B. Waite, qui a aussi decrit -la veritable interaction entre les
hommes politiques et les journaux o pendant cette periode . «Les journaux s'atten-

daient a recevoir un parrainage politique, et c'est bien ce qui se produisait . Les jour-
nalistes se lan q aient dans 1'arene politique avec toute la verve des hommes politiques
dont its defendaient les idees . Leurs interventions etaient energiques, parfois vindica-
tives et carrement virulentes; en fait, on retrouvait chez eux les caracteres propres a
la vie politique elle-meme .» 6

C'est ainsi qu'editeurs, redacteurs en chef et journalistes concevaient leur role a
1'epoque. George Brown, le redacteur en chef du Globe, aurait un jour decide d e
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retarder son entree dans la vie politique parce qu'il estimait etre plus utile ici, au
Globe, pour attaquer 1'adversaireu.7 Des journalistes qui travaillent encore
aujourd'hui pour des journaux canadiens se souviennent de redacteurs en chef qui
militaient aux echelons les plus eleves des partis politiques, et d'hommes politiques
qui traitaient les journalistes comme s'iI s'etait agi de propagandistes dont les servi-
ces auraient ete a Iouer .

Ce n'est un secret pour personne que les journaux ont perdu une partie de leur
influence politique aussi bien dans les coulisses du pouvoir que dans le grand public,
et les preuves ne manquent pas . Les enquetes menees pour la Commission le confir-
ment . A premiere vue, la relation qui existe entre cette perte de dynamisme politique
et la multiplication des journaux monopolistes appartenant a de grandes societes
semble moins evidente . La plupart des journalistes sont persuades qu'il y a un lien de
cause a effet, mais les specialistes universitaires arrivent habituellement a la conclu-
sion qu'il est impossible d'etablir cette relation de fagon empirique .

Le fait que les journaux n'occupent plus la meme place dans les affaires publi-
ques a quelque chose a voir avec les changements de propriete, bien que cc ne soit la
qu'un des nombreux facteurs a prendre en consideration . A une certaine epoque, it
etait normal qu'un journal soit la propriete d'un groupe politique . It y a un peu plus
de 150 ans, le Times de Londres recevait du Foreign Office un paiement annuel en
echange duquel it appuyait sa politique . Dans les annees trente, les deficits d'un quo-
tidien de l'Ouest canadien etaient eponges par le Premier ministre du pays, R .B .
Bennett . II a fallu attendre les annees soixante pour que l'Union nationale, au Que-
bec, cesse d'avoir la main haute sur le Montreal-Matin . De nos jours, it est de bon
ton de considerer avec mepris les journaux de propagande d'autrefois ; personne ne
voudrait les voir refaire surface, mais its n'avaient pas que des defauts . Its ne
cachaient pas leurs preferences politiques . On attendait d'eux qu'ils fassent concur-
rence a d'autres journaux, souvent de meme categorie . Une concurrence commer-
ciale feroce allait de pair avec un forum anime ou chacun haussait le ton pour impo-
ser ses idees . C'est d'ailleurs a cause de leur influence que les journaux recevaient la
manne des partis politiques .

Pour le meilleur ou pour le pire, les editeurs, les redacteurs en chef et les repor-
ters etaient lies au systeme politique autant que les hommes politiques eux-memes .
Naturellement, les uns et les autres frayaient ensemble. Ce n'est plus le cas
aujourd'hui . D'apres nos recherches, it n'existe a peu pres plus, comme autrefois, de
liens etroits et suivis entre ministres et redacteurs en chef ou editeurs influents ; appa-
remment, cette tradition s'est perdue en meme temps que celle de la presse partisane .

L'interet s'est emousse des deux cotes . Si les editeurs et les redacteurs en chef
peuvent proclamer qu'ils ont desormais les mains libres, it n'en demeure pas moins
que ce sont les politiciens qui ont, en majorite, cesse d'essayer de les convertir a leurs
idees ou de les corrompre . L'attention du monde politique est ailleurs, distraite par
1'ecran de television et les problemes de ]a communication moderne . Rares sont les
politiciens qui tiennent a consacrer une partie de leur temps a des redacteurs en chef
qui n'ont plus comme autrefois d'allegeance politique declaree, de lecteurs assidus, ni
de reputation bien assise . Le redacteur en chef moderne, dont les lecteurs ne savent
meme pas le nom, a moins de poids dans les cercles politiques que le journaliste de la
presse electronique, arme d'une camera et d'un micro .
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C'est pendant la campagne electorale federale de 1957 que la television a ete

utilisee massivement pour la premiere fois . 11 aura fallu moins de 25 ans pour que le
petit ecran supplante le journal comme principale source d'information politique
pour la majorite des Canadiens, cible la plus commune des specialistes charges de
fagonner l'opinion publique, et premier beneficiaire de la publicite des partis . Lors de

la campagne federale de 1979, c'est la television qui a rafle plus de 55 pour cent du

budget publicitaire des trois grands partis ; la radio en a requ 27 pour cent, et la
presse ecrite, seulement 18 pour cent .

Un choeur puissant de divas fanees
La perte d'influence constitue un cercle vicieux pour les journaux, mais la societe
pourrait accepter la situation avec indifference si ce n'etait de certaines anomalies .

S'il est vrai que les gens se fient generalement moins aux journaux pour s'informer et
faire leurs choix politiques, il reste que ceux pour qui les journaux conservent leur
importance se retrouvent souvent parmi ceux-la meme que l'on qualifie de meneurs

d'opinion. Ainsi que le notent les auteurs d'une de nos etudes, ales grands quotidiens
demeurent la principale source d'information en matiere d'affaires publiques non
seulement aux echelons decisionnels les plus eleves, mais aussi dans le secteur de la
population le plus politise, a tous les niveauxD .

Parce que ]a presse ecrite a une tradition politique relativement longue par rap-
port a la presse electronique, et parce que le personnel de redaction des journaux est
plus nombreux que celui des salles de nouvelles des stations de radio et de television,
les journaux continuent de jouer a 1'arriere-plan un role important dans le deroule-
ment du drame politique canadien .

Ces prima donna ont sans doute perdu, pour la plupart, leur voix d'antan mais

ensemble elles forment encore un choeur puissant . Ainsi que le senateur Keith Davey
le declarait a la Commission, aaujourd'hui plus que jamais auparavant, la presse
ecrite, a defaut de nous dicter nos opinions, nous impose a n'en pas douter le sujet de

nos pensees [ . . .] . C'est la presse ecrite, en particulier les journaux, qui decide de

I'ordre du jour de la societ& . 8
Si nous disposons de peu de donnees pour clarifier le type de relations qui existe

entre les media et le gouvernement, en revanche, nous possedons un dossier bien
etaye sur le role que jouent les journaux dans 1'etablissement de l'ordre du jour de la
societe et, jusqu'a un certain point, du gouvernement . Dans une etude sur l'opinion

publique au Canada entre 1960 et 1978, on a constate que la fagon dont les proble-
mes nationaux les plus importants sont pergus par le public est fonction non seule-
ment de facteurs comme le taux de chomage ou d'inflation, mais aussi des manchet-

tes des journaux . 9
Le Globe and Mail temoigne de l'influence que peut encore exercer un journal

qui a une We bien definie de son role et dispose d'un personnel de redaction a la

hauteur . Le Globe and Mail est lu par pres des trois quarts des personnalites les plus
importantes du pays, dans toutes les regions et a tous les niveaux de gouvernement .

Plus de 90 pour cent des directeurs de media le lisent regulierement et c'est lui qui
semble tracer la voie que suivent les autres organes d'information . Le Devoir joue un

role semblable au Canada fran~ais . Le Star de Toronto exerce une certaine influence

a 1'echelle nationale par I'intermediaire de ses chroniques souscrites . Le Star et
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d'autres grands quotidiens continuent d'influer sur le ton et le contenu du debat poli-
tique dans la region qu'ils desservent .

Cette influence indirecte sur les media et les leaders d'opinion semble, de prime
abord, s'accorder mal avec le fait que les journaux ont perdu du terrain comme prin-
cipales sources de nouvelles et d'analyses politiques . Somme toute, les journaux ont-
ils perdu de l'influence ou en ont-ils gagnee? De toute evidence, le domaine de la
nouvelle et du commentaire politiques n'est plus leur chasse gardee . Mais pour bien
jauger cette perte d'influence directe sur le public, il faut tenir compte de la capacite
incomparable des journaux de rassembler les nouvelles et de les traiter en profon-
deur . D'autres media s'alignent sur eux pour leur propre reportage de I'actualite .
Enfin, les journaux demeurent indispensables dans tout ce qui concerne la presenta-
tion et 1'evaluation de 1'activite politique. Peut-etre ont-ils omis d'en prendre cons-
cience et d'en profiter suffisamment . Ces dernieres annees, ils auraient pu elargir et
ameliorer leur reportage de la vie politique au lieu de se contenter parfois de jouer les
seconds violons derriere la presse electronique .

Continuant sur sa lancee historique, avec ses capacites specifiques de vehicule et
son role traditionnel, le journal exerce encore une influence sur la chose publique .
Mais si cette lancee allait se perdre de plus en plus dans le vide, ne serait-ce pas plus
Waste a la societe que le simple fait d'etre mal ajustee a la realite? A certains
signes, on peut dire que c'est ce qui se produit .

C'est a 1'echelon local, la ou le journal a pris naissance et 1a ou il reussit encore
a se faire ecouter du lecteur et a inspirer le respect a la gent politique, que se mani-
festent les signes les plus revelateurs et les plus inquietants du malaise . Le pouvoir
est toujours la, mais la volonte de s'en servir est en grande partie disparue .

11 est manifeste que les journaux peuvent encore influer sur les resultats d'une
election locale, ce qui n'est plus le cas a 1'echelle nationale. Dans un sondage sur la
politique municipale menee a Vancouver en 1977, pres des deux tiers des electeurs
interroges ont declare que les journaux constituaient, plus que la television, une
importante source de nouvelles municipales . 1 o Dans la plupart des villes, les journaux
assignent un plus grand nombre de journalistes a 1'actualite locale que ne le font tous
les media electroniques locaux, mis ensemble . Ils continuent d'influer sur le contenu
et le ton du reportage des affaires publiques des autres media . Le courrier des lec-
teurs, qui y occupe un espace important, constitue une tribune permanente ou
s'affrontent les opinions populaires sur 1'activite politique . Sur le plan local, il arrive
souvent que le journal soit le seul instrument dont puissent se servir ceux qui veulent
critiquer les positions d'un groupe dominant ou proposer des solutions de rechange . Il
est a cet egard un guide precieux et irremplagable de l'opinion .

Plusieurs redacteurs en chef et editeurs de petits quotidiens ont dit aux enque-
teurs de la Commission que 1'appartenance a une chaine leur permet une plus grande
autonomie redactionnelle en leur offrant les moyens de resister aux pressions exer-
cees par les pouvoirs locaux . En Nouvelle-Ecosse, par exemple, M . Ian MacNeil,
executive editor)) du Post du Cap-Breton, a affirme devant la Commission : RDepuis

que Thomson est proprietaire, la qualite de notre journal s'est amelioree . Notre
ancien editeur avait tellement de prejuges que c'en etait incroyable . Les gens de chez
Thomson ne sont pas du tout comme 9a . Ils ont I'esprit beaucoup plus ouvert .pll
N'allons pas en conclure, cependant, que les journaux profitent beaucoup de cette
nouvelle independance . Celle-ci se trouve, en fait, paralysee dans une certaine
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mesure par la monopolisation . Pour bien presenter et analyser 1'actualite politique, il

faut disposer de certaines ressources .
La Commission a constate que les journaux en concurrence sont plus portes que

les monopolistes a prendre parti pour un candidat en particulier, a tous les niveaux .

Ces journaux, en faisant leurs propres choix, ont aussi tendance a publier une

gamme plus large d'analyses politiques . Bien que nous ne disposions pas de preuves

concluantes, nos etudes laissent supposer que la concurrence aiguillonne la vigueur

journalistique .
Plusieurs cadres de la redaction ont declare a nos enqueteurs qu'a leur avis, il

serait injuste de la part d'un journal monopoliste de prendre parti pour un candidat

en particulier . Plusieurs politiciens municipaux qui ont temoigne a nos audiences

publiques ont dit la meme chose . Certains chefs de redaction ont affirme que les lec-

teurs souhaitaient que leur unique journal local demeure impartial . Par contre, ceux

dont le journal se trouve en position de concurrence faisaient plutot valoir que celui-

ci avait le droit d'exprimer son opinion .

De faqon generale, les journaux monopolistes hesitent davantage a prendre posi-

tion aux elections municipales qu'aux elections federales ou provinciales . Ils se justi-

fient en disant que d'autres journaux dont les opinions sur les affaires provinciales et
nationales different des leurs sont lus, dans une certaine mesure, par la clientele
qu'ils desservent ; c'est seulement pour les affaires municipales qu'ils detiennent, en

quelque sorte, le monopole de I'analyse . «Qui aidera les candidats qui ne beneficient

pas de l'appui du journal?)), demandait le redacteur en chef de la Free Press de Lon-

don, dans une de nos entrevues .
Lorsqu'il s'agit de prendre parti, les pratiques varient d'une chaine et 1'autre, et

des chaines aux journaux independants . Les journaux les plus susceptibles de ne pas

prendre parti sont ceux qui appartiennent a de petites chaines comme Sterling et

Bowes, et les journaux de Quebecor, dont le president, Pierre Peladeau, a declare a la

Commission : «Je prends pour acquis que notre role est de transmettre l'information

qui existe, et de laisser le lecteur prendre ses propres decisions .p12 Pratiquant ce qu'il

preche, ce magnat quebecois laisse toute liberte politique aux lecteurs en entravant

celle de ses redacteurs de s'exprimer en editorial . Les quotidiens de Southam ont ten-

dance a prendre parti pour des candidats a tous les niveaux. Les petits quotidiens

independants et ceux de la chaine Thomson sont plus portes a demeurer neutres que

les journaux de meme importance appartenant a d'autres chaines . Margaret Hamil-

ton, presidente des journaux Thomson, a declare a la Commission que les journaux

de son groupe «font tout ce qu'ils peuvent pour informer la population au sujet de

tous les candidats» . Elle a deprecie l'importance des appuis politiques accordes dans

les editoriaux en expliquant qu'a son avis, «I'une des choses que ceux qui vivent du

journalisme surestiment parfois est notre influence politique [ . . .] ou la portee de nos

editoriauxp . 1 3
Au cours des audiences de Halifax, 1'editeur du Chronicle-Herald et du Mail

Star, Graham Dennis, a emis l'opinion suivante : Al est de notre devoir d'eviter

autant que possible d'aggraver nos differends politiques .b14 Le temoignage de Wil-
liam MacEachern, depute liberal d'Inverness a 1'Assemblee legislative de la Nouvelle-

Ecosse, prouve que les efforts deployes en ce sens n'ont pas ete vains . Celui-ci a en

effet dit a la Commission que Dennis semble croire que «pour que le Herald accepte

de publier une nouvelle, il faut qu'elle emane de 1'Assemblee legislative ou qu'elle ai t

150 COMMISSION ROYALE SUR LES QUOTIDIENS



requ son aval ; la seule pensee de toucher a quoi que ce soit qui puisse le moindrement
donner lieu a une controverse le terrifie [ . . .] ses journaux se gardent bien d'adopter
des positions partisanes [ . . .] . Et pourtant, j'aimerais bien qu'ils le fassent parfois .bl 5

La difference de pratiques entre journaux independants et journaux a chaines
s'est accomplie parallelement a une diminution generale des prises de position parti-
sanes dans les editoriaux, en particulier au niveau local . C'est le journalisme mono-
poliste qui semble en etre la cause, plutot que 1'existence meme des chaines . Ainsi
que 1'a decouvert la Commission, cette deterioration de la situation West pas toujours
passee inaperque ; elle a parfois inspire un profond ressentiment a la population
locale . L'exemple le plus recent et peut-etre le plus revelateur de ce genre de reaction
a ete analyse a la demande de la Commission dans une etude sur les media et le
reportage de la vie politique locale a Victoria, ou deux journaux appartenant au
groupe Thomson ont fusionne pour devenir le Times-Colonist, en septembre 1980 .16

L'etude a revele que la population aussi bien que les politiciens etaient tres insatis-
faits du reportage politique local, assure par le nouveau journal ; on a aussi note un
accroissement soudain des efforts faits par les hommes politiques pour communiquer
directement avec la population par d'autres media, soit la radio et la television .

Avant la fusion, deux reporters etaient affectes a 1'h6tel de ville de Victoria, et il
arrivait souvent, aux dires de Fun d'eux, que leurs vues soient «diametralement oppo-
seesp . Apres, il n'y en eut plus qu'un . Celui qui avait survecu a 1'operation signait
aussi une chronique hebdomadaire sur les affaires municipales, ce qui lui enlevait
tout credit comme reporter impartial . A la lecture des nombreuses lettres qui lui par-
venaient constamment de Victoria, la Commission a ete en mesure de juger a quel
point certains Canadiens acceptent mal, du moins au debut, de voir disparaitre la
concurrence et s'installer un monopole dans la presse .

II ne s'agit pas de decider ici s'il est convenable ou non qu'un journal monopo-
liste appuie un parti politique plutdt qu'un autre . Ce genre d'appui peut se reveler
tout a fait injuste pour certains candidats . Par contre, la neutralite risque d'affadir la
vie politique. Certains journaux anglophones monopolistes preferent parfois publier
des editoriaux signes pour eviter d'appuyer officiellement certains candidats plutot
que d'autres ; cette pratique est courante au Quebec, ou les editorialistes ne se con-
tentent pas de signer leurs ecrits, mais vont meme parfois jusqu'a exprimer des opi-
nions discordantes sur la meme page .

Il va de soi que dans un journal moderne, les editorialistes ne detiennent pas le
monopole du journalisme partisan . L'epoque ou il existait une distinction entre edito-
rialistes et reporters impartiaux est bien revolue. Aujourd'hui, il n'y a plus de chasse
gardee : les caricaturistes, les chroniqueurs, les photographes et parfois aussi les res-
ponsables du choix des photos, sans oublier les reporters qui aspirent au commen-
taire, peuvent s'exprimer librement . Dans ce contexte, l'absence d'editoriaux parti-
sans ne signifie pas necessairement qu'aucune opinion n'est exprimee energiquement
ailleurs dans le journal .

La question n'est donc pas uniquement de savoir si un journal adopte ou non
une position politique ferme dans ses editoriaux . Aussi souhaitable que cette pratique
ait ete par le passe, les monopoles y font aujourd'hui obstacle . La seule faqon de cor-
riger la situation serait de conferer aux redacteurs en chef une independance verita-
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ble . Entre-temps, il faut se demander si les journaux s'interessent assez aux affaires
politiques pour payer le prix de reportages bien faits et de commentaires eclaires,

qu'ils soient partisans ou non .
Dans de nombreuses regions, des journaux locaux qui publient un, deux ou trois

numeros par semaine ont elargi leurs reportages et la portee de leurs commentaires
politiques, au fur et a mesure que les quotidiens reduisaient les leurs . Mais rares sont

ceux qui possedent le personnel de redaction et le rayonnement voulus pour offrir un

choix veritable face au quotidien monopoliste . Notons cependant que les lacunes
relevees chez certains quotidiens sur le plan des idees peuvent avoir contribue a la

multiplication des hebdomadaires ces dix dernieres annees .
Le traitement de la politique provinciale, en particulier dans les regions desser-

vies par un seul journal ou groupe de presse, presente les memes inconvenients, atte-
nues jusqu'a un certain point par la presence d'autres media etjournaux de l'exterieur .

La tribune de la presse a Ottawa
Si 1'on veut montrer de faqon concluante que le journalisme politique n'est plus ce
qu'il etait, c'est vers la tribune de la presse parlementaire, veritable temple de la pro-
fession, qu'il faut se tourner . Le Premier ministre Mackenzie King se plaisait a

decrire la tribune comme Qune annexe du Parlementp . En 1969, le Groupe de travail

federal sur l'information gouvernementale 1'a decrit ainsi : «Incontestablement, it n'y

a pas, au Canada, d'autre instrument de communication politique qui ait une impor-
tance comparable[ . . .] .a1 7

11 y a une generation a peine, les membres de la tribune etaient generalement
partisans, tout comme leurs collegues de la scene provinciale d'ailleurs; les courrieris-

tes etaient donc etroitement identifies a un parti . Ils formaient beaucoup plus un cer-

cle qu'une association professionnelle . Aujourd'hui I'evolution de la politique a

Ottawa a fait eclater ce cercle . La tribune a accru considerablement ses effectifs, elle

qui ne comprenait que 88 membres en 1959, elle en comptait 234 en 1981 ; sa crois-

sance a ete cependant moins rapide que celle du gouvernement et elle n'a pas su
acquerir de I'experience et des connaissances nouvelles au meme rythme que l'insti-
tution qu'elle est censee observer et evaluer . Les courrieristes parlementaires eux-

memes semblent se rendre compte qu'ils ne jouissent plus du meme prestige . D'apres

nos etudes, les journalistes qui arrivent en nombre croissant sur la colline «sont de
plus en plus jeunes et ont de moins en moins d'experience, et le taux de roulement

semble a la hausse ; on estime qu'il a atteint 40 pour cent au cours des dernieres

anneesn . On admet de plus en plus, dans la profession, qu'«une nomination comme
correspondant a Ottawa ne represente plus la consecration)) .

Les correspondants parlementaires sentent en outre qu'ils ont perdu de l'impor-

tance aux yeux des editeurs et des redacteurs en chef . Encore a la fin des annees
soixante, la tribune de la presse comprenait quelques figures legendaires qui agis-
saient davantage comme des ambassadeurs de leur journal que comme de simples

courrieristes . Au terme de longues entrevues avec les correspondants affectes a
Ottawa et dans les capitales provinciales, les enqueteurs de la Commission en sont

arrives a conclure : all est possible que le reportage parlementaire d'Ottawa se soit
ameliore au cours des deux dernieres decennies et, en particulier, qu'on y produise
des analyses plus detaillees, mais les journalistes doivent se battre pour que les quoti-
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diens regionaux publient leurs articles, qui prennent souvent le chemin des
oubliettes .))

D'apres notre enquete, ((cette tendance temoigne du declin d'interet pour
1'actualite politique, declin lie a la disparition de la presse partisane . Nombre de
journalistes parlementaires un peu partout au pays ont dit devoir se battre pour obte-
nir de I'espace dans les pages de leur journal, parce que les sondages favorisent le
reportage general au detriment de la nouvelle et de 1'analyse politiques)) .

Les courrieristes reconnaissent, d'autre part, qu'ils sont maintenant depasses par
la complexite des rouages du gouvernement . Malgre une tendance a la specialisation
dans les grands bureaux de presse, de vastes secteurs de 1'activite officielle sont rare-
ment couverts . C'est le cas notamment des tribunaux superieurs, des organismes de
reglementation et de 1'administration bureaucratique, qui sont, a toutes fins utiles,
negliges . Les chercheurs de la Commission ont decouvert que «I'expansion des tribu-
nes parlementaires ne s'est traduite, dans de nombreux cas, que par un plus grand
nombre de journalistes courant les memes nouvelles et les traitant de la meme
fagonu .

L'augmentation du nombre de journalistes de la presse ecrite a Ottawa, de 83 en
1959 a 142 en 1981, s'explique surtout par 1'expansion des grands bureaux et des
agences de presse et par 1'arrivee massive de journalistes pigistes . De moins en moins
de quotidiens regionaux ont leur «correspondant a Ottawa),, ils preferent s'en remet-
tent a des agences collectives, et notamment aux services de la Presse canadienne
(PC). Ainsi, une bonne moitie des quotidiens du pays compte exclusivement sur la
PC pour 1'actualite parlementaire . Moins de 20 pour cent ont leur propre correspon-
dant a Ottawa; le reste des quotidiens s'associent avec d'autres, ont recours a des
chroniques souscrites ou envoient periodiquement leurs journalistes a Ottawa pour
completer les bulletins de la Presse canadienne.

La concentration de la propriete a produit apparemment une concentration des
services de presse a Ottawa, et le reportage de la politique nationale s'en est trouve
centralise . Ce phenomene ne laisse rien presager de bon pour un pays ou doivent
exister des communications efficaces et reciproques entre le centre politique national
et les centres regionaux du pouvoir politique et economique . Autrefois, les correspon-
dants regionaux a Ottawa contribuaient a tenir les politiciens au courant de ce qui se
passait dans leurs circonscriptions et presentaient les nouvelles d'Ottawa dans une
perspective regionale . Les bureaux de presse centraux ont trop souvent tendance a
produire des textes qui manquent de pertinence meme aux yeux des redacteurs en
chef, sans parler des lecteurs .

Bien que les traditions de chaque journal et les preferences des directeurs locaux
comptent beaucoup dans le choix de 1'ampleur et du style du reportage politique, les
enqueteurs de la Commission ont constate que les fusions de journaux et la creation
d'agences de presse centralisees ont clairement nui a la diversite du journalisme . Les
grandes agences de presse peuvent couvrir completement 1'actualite parlementaire et,
a cet egard, il arrive parfois qu'elles fassent un meilleur travail que les anciens cour-
rieristes, mais les commentaires et interpretations sont beaucoup moins nombreux
qu'autrefois .

La presse et la politique sous les camera s
La concentration des journaux et la centralisation du reportage politique ont coincide
avec la montee de la television . En 1959, la tribune de la presse a Ottawa ne comptai t
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que cinq journalistes de 1'electronique, qu'on regardait un peu comme des proscrits .
Leur nombre est passe a 92 en 1981, et ce sont eux maintenant qui prennent le haut
du pave et dictent de plus en plus le style et le contenu de l'information en prove-
nance d'Ottawa . Les reporters de la television, en particulier, forment une elite clai-
rement identifiable parce qu'ils disposent d'un revenu et d'un auditoire plus impor-
tant que ceux des journalistes de la presse ecrite . Ils sont nettement privilegies pour
ce qui est des contacts avec les hommes politiques ; et c'est en fonction de leurs exi-
gences qu'est organisee et orchestree la vie politique .

Chaque fois qu'un essaim de journalistes se bouscule autour d'une personnalite
politique pour recueillir ses propos, les reporters de la radio et de la television se
retrouvent a l'avant-plan pour poser les questions pendant que leurs collegues des
journaux prennent febrilement des notes a I'arriere-plan . Les politiciens s'expriment
de plus en plus en phrases courtes qui passent bien la rampe, au lieu de s'engager
dans des discussions approfondies avec les journalistes . Les enqueteurs de la Com-
mission sont arrives a la conclusion que amalgre le bon travail accompli par certains
correspondants et realisateurs, en particulier a Radio-Canada, les imperatifs du
reportage televise ont nettement contribue a rendre 1'information politique plus
superficiellep .

De l'avis de certains observateurs, avec la television est ne un style de journa-
lisme plus cynique, plus porte a la confrontation et cc style a fini par gagner la presse

ecrite. Les antagonismes politiques qui font appel aux sentiments passent tres bien
1'ecran, mais il est extremement difficile de trouver un moyen interessant de presen-
ter aux telespectateurs de l'information sur des situations politiques complexes . En

principe, apres avoir ecoute de courts bulletins de nouvelles a la television, on devrait
pouvoir en apprendre davantage en lisant les journaux. En realite, les journalistes de

la presse ecrite ont tendance a suivre les cameras, les micros et les projecteurs
comme s'ils travaillaient a la television, et il leur arrive souvent de faire partie des
figurants du reportage . Plus tard, apres avoir regarde les nouvelles a la television, its

se remettent a leur machine a ecrire pour tenter de decrire le nouveau role que joue
la television en politique, aussi bien a titre de participant que de temoin . Parce qu'ils

craignent pour leur carriere et qu'ils doivent souvent compter sur la radio et a la tele-
vision pour se procurer un revenu d'appoint et se faire connaitre, les journalistes de la
presse ecrite ont eu de la difficulte a s'adapter a la television sans s'y laisser englou-

tir .
11 n'en demeure pas moins que ce sont les journaux qui, dans le petit monde de

la presse, continuent de dicter l'ordre du jour . Dans les salles de nouvelles de toutes
les stations de radio et de television, la premiere chose que 1'on fait le matin est de
lire les journaux, habituellement le Globe and Mail ou Le Devoir, puis le principal

journal regional ; on scrute ensuite les depeches de la Presse canadienne, puisees pour

la plupart dans les journaux. On a donc d'un cote les correspondants de la presse
ecrite a Ottawa qui suivent a la trace leurs collegues de la presse parlee et, de 1'autre,
les chefs de pupitre de la television qui se servent des journaux pour decider de quoi
seront composes les bulletins de nouvelles . Ainsi va le cercle vicieux du journalisme
moderne .

Au cours des dernieres campagnes electorales, la television a trouve sa voie et le
journalisme politique a completement perdu contact avec la realite . En 1980, les
strateges du Parti liberal se sont meme permis de declarer qu'ils se moquaient bien
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de cc que les journaux pouvaient ecrire, pourvu que les candidats de leur parti pas-

sent regulierement a la television . Pendant la campagne electorale, les grands con-
seillers des trois principaux partis commenqaient leur journee en regardant des
extraits des bulletins de nouvelles diffuses la veille en soiree par tous les reseaux de
television. Les tactiques qui ont le plus porte fruit sont celles qui limitaient delibere-
ment a un ou deux par jour les contacts des chefs avec la presse, a l'occasion
d'assemblees factices ou I'auditoire se composait en majorite de partisans .

Ces pseudo-assemblees publiques ont presque completement remplace les vrais

contacts avec les electeurs, et il n'etait pas question d'y discuter serieusement de quoi
que ce soit . La television etait obligee d'en faire quotidiennement le compte rendu, et
les journalistes de la presse ecrite en etaient pour leur part reduits a critiquer la cam-
pagne televisee . Cette facon de proceder n'a certainement pas contribue a faire con-
naitre a la population en quoi les partis different d'opinion au 'sujet des grands pro-
blemes de 1'heure.

Les journaux reprochent a la television la faron dont elle s'acquitte de sa tache
en temps d'election, ce qui ne les empeche pas d'adopter une attitude remarquable-
ment similaire . Plusieurs etudes indiquent que le theme du leadership est celui
qu'affectionnent particulierement aussi bien les journaux que la television en periode

electorale . Les similitudes d'un organe d'information a 1'autre en ce qui concerne les

sujets traites sont beaucoup plus frappantes que les ecarts . En analysant les campa-
gnes electorales federales de 1974 et de 1979, on a constate que 1'omnipresence des
reseaux de television et des agences de presse favorisait une couverture uniforme et
centralisee de la campagne . 1 g Les journaux semblent avoir fortement subi l'influence
de la television, ou 1'on attache beaucoup d'importance aux attaques et aux contre-
attaques, au leadership, a la couleur, a 1'action et a 1'aspect «sportifp des campagnes .
Les themes d'interet local et regional ont ete negliges .

Pendant les campagnes electorales, les journaux continuent de nous fournir une
foule de renseignements detailles sur les candidats et les enjeux, renseignements sans
lesquels les resultats d'election a la radio et a la television n'auraient guere de sens .
C'est un peu par devoir et un peu par respect de la tradition que les journaux perpe-
tuent cette pratique, mais on voit de plus en plus leurs meilleurs journalistes et leurs
chroniqueurs chevronnes faire des reportages et des commentaires sur le «cirquen
electronique, ou les etoiles de la politique et du journalisme televise se disputent la
faveur du public . En agissant ainsi, on pourrait dire que dans une certaine mesure,
les journaux se releguent eux-memes dans I'ombre en laissant echapper l'occasion
non seulement de fournir le genre de nouvelles et d'analyses politiques en profondeur
que la plupart de leurs lecteurs ne pourraient trouver ailleurs, mais aussi de recon-
querir le privilege d'etre le principal instrument de communication entre le gouverne-

ment et la population .

11 y a moins de deux decennies, les hommes politiques se fiaient jusqu'a un cer-
tain point a 1'avis des journalistes pour connaitre les sentiments du public . Cette pra-
tique n'a a peu pres plus cours depuis l'election de 1962, qualifiee a 1'epoque de apre-
miere election scientifiquep au Canada, parce qu'on avait eu recours massivement a
des sondages d'opinion et a des analyses statistiques de caractere prive, ainsi qu'aux
techniques les plus perfectionnees de publicite et de communications de masse . En

sondant les electeurs et en ne lesinant pas sur la publicite televisee, les partis politi-
ques ont voulu prendre l'initiative de deux fonctions - le renseignement et les com-
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munications - qu'auparavant ils laissaient aux soins des journalistes . Les grands
journaux et les chaines ont commande leurs propres sondages d'opinion . Toute cette
activite a eu pour effet de braquer encore plus les projecteurs sur les chefs de partis,
puisque les resultats des sondages servaient souvent d'etalons pour mesurer I'effica-
cite de leur campagne .

Les dernieres campagnes electorales ont mis en relief la concentration et 1'uni-
formite de l'information, qui sont devenues la norme dans le journalisme politique
canadien . Tout le monde se tient au fait de 1'actualite en lisant le Globe and Mail, au

Canada anglais, ou Le Devoir, au Canada frangais, habituellement par le biais de la

Presse canadienne, 1'agence d'information dont tous les quotidiens sont proprietaires .
C'est egalement la PC qui alimente principalement les stations de radio et de televi-

sion dans toutes les regions du pays . Tous puisent leur information a la meme source,
et l'information est partout la meme : la concentration des media au Canada a eleve
le journalisme «de meuten au rang d'institution nationale .

Ironie du sort, cette meme presse concentree qui a engendre 1'uniformite s'eleve
aujourd'hui contre elle au nom de la fierte regionale . Editeurs, redacteurs en chef et
journalistes interchangeables decouvrent du jour au lendemain les charmes de leur
patelin et poussent le chauvinisme jusqu'a s'en prendre au monde qu'ils ont eux-
memes contribue a creer .

II est facile d'accuser la television d'eclipser le journalisme ecrit, mais en realite,
les journaux doivent eux aussi battre leur coulpe. En mettant 1'accent sur les person-

nalites au lieu d'approfondir les idees, ils se sont laisses entrainer dans un cul-de-sac
par la television . Ils ont perdu une bonne partie des lecteurs qui s'interessaient a
l'analyse fouillee des affaires publiques, parce qu'ils n'ont pas su consacrer a la nou-
velle et au commentaire politiques les ressources qu'il faut dans un monde oil 1'actua-

lite devient de plus en plus complexe . Ils ont omis d'exploiter les avantages qu'ils pos-
sedaient et, partant, ont gravement hypotheque le role fondamental qu'ils sont
appeles a jouer dans une societe democratique .
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9
Les voies

de la qualit~

C OMME tout metier, profession ou industrie, le journalisme doit veiller a sa qua-
lite pour ne pas perdre de son credit . Dans une epoque acceleree, aux valeurs
souvent changeantes et heteroclites, il lui faut de plus en plus des balises e t

des garde-fous pour ne pas devier de sa voie . Une sorte de signalisation donc pour se
maintenir dans le droit chemin et, d'autre part, de nouvelles voies pour ameliorer le
parcours et aller plus loin . Nous examinerons ici les progres recents, enregistres au
pays, dans les mecanismes d'autoregulation que sont les conseils de presse et les ser-
vices d'ombudsman et dans les moyens d'apprentissage et de perfectionnement pro-
fessionnel, comme les cours de journalisme et les organisations vouees a 1'ameliora-
tion de la presse, cote industrie ou profession . Il faut noter que ces moyens de
maintenir et de rehausser la qualite de 1'information. valent, la plupart du temps,
pour tous les media, ecrits et electroniques .

Conseils de presse
Le conseil de presse est generalement conqu comme un organisme autonome et per-
manent, dont la principale fonction est de surveiller le comportement des media et de
recevoir les plaintes du public a cet egard . La Suede a ete le premier pays a instituer
un organisme de ce genre, en 1916 . Aujourd'hui, il en existe dans plusieurs pays,
selon des formules variables de composition et de fonctionnement . Le conseil de
Suisse, par exemple, n'est compose que de journalistes, celui du Japon, que de pro-
prietaires, tandis que celui de Grande-Bretagne englobe a la fois proprietaires, jour-
nalistes et representants du public .

L'idee d'un conseil de presse a muri lentement au Canada . L'experience de la
Grande-Bretagne, qui s'est dotee d'un tel organisme en 1953, a servi de point de mire
et de reference durant les annees cinquante et surtout soixante, ou les demandes pour
1'etablissement d'un conseil au Quebec et en Ontario se firent imperieuses . La frag-
mentation sociale et la contestation des pouvoirs etablis qui culminerent durant cette
decennie avaient jete la presse au milieu de la tourmente . Les media qui, dans la
logique de la societe de consommation, etaient congus pour la masse se voyaient tires
a hue et a dia, ecarteles entre les interets des divers groupes qui demandaient voix a u
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chapitre . Au Quebec, la montee de la violence liee au nationalisme, les reproches et
les critiques adresses de plus en plus a la presse et surtout l'intervention arbitraire de
la police dans le travail des journalistes convainquirent les esprits, hors et dans le
milieu journalistique, qu'il fallait un organisme impartial, au-dessus de la melee,
pour juger des peches et omissions de la presse et, par-dessus tout, en proteger la
liberte . En Ontario, la melee etait moins fougueuse, mais la presse n'echappait pas
non plus aux tensions issues des nouveaux clivages sociaux ; a tel point que la com-
mission McRuer sur les droits de la personne crut bon, en 1968, de proposer au gou-
vernement provincial la mise sur pied d'un conseil de presse autonome, «pour contro-
ler et disciplinerb I les organes d'information .

A la fin des annees soixante, l'idee etait donc bel et bien sur les rails, et il semble
que ce fut le Comite Davey en 1970 qui siffla le depart . Le rapport senatorial, en
effet, prona fortement la creation de conseils de presse pour les deux groupes linguis-
tiques. Le Star de Toronto, qui jonglait avec l'idee depuis quelque temps, decida
alors, avec d'autres journaux, de passer a 1'action . Ainsi naquit le conseil de presse de
I'Ontario, en juin 1972 . Deja, 1'annee precedente, 1'editeur du Star de Windsor, M .
Mark Farrell, avait etabli un conseil pour la region de Windsor . Ce fut aussi en 1972
que le conseil de presse de 1'Alberta vit le jour . Un an plus tard, en juin 1973, apres
bien des debats et tergiversations, le Quebec se dotait a son tour d'un tel organisme .
Ces quatre conseils de presse, les seuls qui existent pour le moment au Canada, ont
deja pose des jalons importants dans 1'autoregulation de la profession et de I'indus-
trie . Mais, a bien des egards, ils divergent dans leur esprit et leur pratique . La diffe-
rence est particulierement notable entre les conseils canadiens-anglais et celui du
Quebec, qui a pris des le depart une ampleur et une importance singulieres .

Au Canada anglais, les trois conseils actuels, s'inspirant davantage de I'expe-
rience britannique, fondent leur demarche sur la conciliation plutot que sur I'arbi-
trage ou la sentence . Ils se limitent a la presse ecrite et, sauf cas d'exception, a la
minorite des journaux qui font partie du conseil . 11 faut mettre dans une categorie a
part le petit conseil de Windsor, dont la vocation locale inspire actuellement la reu-
nion du Star de Windsor et de la station de radio CKWW autour de memes ideaux .
Cependant, il appert qu'une trop grande preponderance du public (deux tiers), au
sein de ce conseil, a jusqu'ici gene 1'adhesion d'autres media . C'est ainsi du moins
qu'on tente d'expliquer pourquoi les autres organes d'information ont fait la sourde
oreille a toutes les invitations. Le conseil de Windsor n'a eu a se prononcer que sur
un nombre assez restreint de plaintes, dont certaines touchaient le droit d'acces aux
media .

Le conseil de presse de I'Alberta, qui comprend cinq des huit quotidiens de la
province, a plusieurs points communs avec celui de I'Ontario . Ainsi, il est forme a
parts egales de representants de la presse ecrite et du public (cinq delegues des jour-
naux et cinq representants des regions desservies), il se limite a I'imprime et ne regoit
les plaintes que si le plaignant n'a pu s'entendre au prealable avec le journal . L'orga-
nisme cherche a donner au public une possibilite de recours contre les abus de la
presse et a promouvoir le droit a l'information . Il a du se pencher sur des cas
d'entrave a I'activite journalistique, notamment de la part des autorites penitentiaires
de Fort Saskatchewan, qui ont oblige les photographes de presse a exposer leurs
films apres une visite officielle, et de 1'Universite de 1'Alberta, qui cherchait a impo-
ser le huis-clos a certaines reunions officielles . Le conseil de presse n'a cependant a
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traiter que quelques cas par annee . On impute ce peu d'activite au «faible niveau de
politisationb 2 dans la riche Alberta .

Le conseil ontarien, lui, n'a pas cc probleme. Le nombre de cas qu'il a traites
depuis sa fondation depasse aujourd'hui les 600, soit deux fois plus que son homolo-
gue quebecois . Etabli par une poignee de journaux pour preserver la liberte de la
presse et se rapprocher du public, le conseil cherche d'abord a regler le litige entre
les parties avant de rendre sa decision . II n'a eu a se prononcer que sur une minorite
de doleances, la plupart des plaignants ayant obtenu satisfaction du journal incri-
mine ou ayant retire leur plainte . Plus de la moitie des griefs concernent la veracite
et l'objectivite de 1'information et pres du quart, la difficulte d'acces au journal .
Dans son rapport pour 1979, le conseil notait que les plaintes touchant l'information
tendaient a diminuer par rapport a celles portant sur 1'acces au journal et sur le con-
tenu publicitaire. Une tendance caracteristique des nouvelles exigences du public . De
meme, le conseil a ete entraine dans des questions sociales plus globales comme le
sexisme. Cette question, entre autres, le forca a sortir des cas particuliers, et il
publia, en 1978, une brochure proposant des lignes generales de conduite pour la
presse en matiere de sexisme. 11 emit peu apres un fascicule traitant de 1'ethique

journalistique pour les cadeaux et services .
Mais, malgre les progres accomplis depuis 1972, le conseil de presse de I'Onta-

rio n'a pas reussi a s'imposer a 1'ensemble des journaux . Apres 1'adhesion du Nugget
de North Bay en mars 1981, le conseil ne compte encore que dix quotidiens meme si
ceux-ci representent 55 pour cent du tirage en Ontario. Signe de la mefiance que le
milieu entretient a 1'egard de cet areopage journalistique, sur 17 journaux non mem-
bres incrimines en 1979, 16 refuserent au conseil I'autorisation d'examiner la plainte .
ll est a noter, d'autre part, qu'aucun journal de la chaine Thomson ne fait partie du
conseil . M. Kenneth Thomson lui-meme a declare a ce sujet, lors des audiences de la
Commission a Ottawa, que les directeurs de ses journaux ont decide de leur propre
chef de ne pas faire partie d'un conseil de presse . Quant a lui, se basant sur 1'expe-
rience britannique, il ne croit pas en 1'efficacite de ce genre d'organisme :

Je crois que chaque journal est son propre conseil de presse dans une
petite collectivite . 3

A cause de traits et de tendances qui tiennent beaucoup a la difference quebe-
coise, le Conseil de presse du Quebec (CPQ) ne ressemble a aucun autre au Canada .

Bien que le principe en fut deja acquis en 1968, il fallut attendre cinq ans pour qu'il
se concretise, a cause de l'antagonisme entre patrons et employes de presse au Que-
bec. Les uns et les autres ont d'ailleurs des representations distinctes au conseil, qui,
compte tenu des representants publics, est un organisme tripartite : six patrons, six
journalistes, six representants du public et le president, qui doit venir du public .

Autres differences avec ses homologues canadiens-anglais : le CPQ embrasse a la fois
la presse ecrite et electronique et ne limite pas sa juridiction aux organes membres .
Pour examiner une plainte, il n'exige pas de negociations prealables avec l'organe

d'information incrimine . Il demande des explications aux parties et rend sa decision .
Il agit ainsi comme un tribunal qui cherche a imposer son autorite morale au monde

de l'information quebecois .
Tente au depart d'adopter un code de deontologie, le conseil a finalement opte

pour la constitution, cas par cas, d'une jurisprudence . Cette demarche pragmatique,
peu conforme a la tradition juridique francaise du Quebec, s'explique par la diffi-
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culte d'entente entre l'industrie et la profession sur des objectifs communs, et aussi
par la crainte generale d'une codification trop rigide . S'etant donne comme but de
proteger et renforcer le droit du public a une information honnete et complete, le
CPQ a requ jusqu'ici quelque 300 plaintes . C'est un chiffre peu eleve, qui accuse
moins l'apathie populaire que la lenteur du conseil (par manque de moyens) a
s'imposer au grand public .

On a constate cependant que les plaintes ont augmente de 28 pour cent l'an
passe. II appert qu'on se plaint deux fois plus des entreprises que des journalistes . On
deplore beaucoup de ne pas avoir assez acces aux colonnes des journaux . Partialite et
inexactitude de l'information, manque de rigueur professionnelle, attitude segrega-
tionniste, atteinte a la vie privee, entrave au droit a l'information sont les autres
sujets les plus courants de recrimination . A 1'epoque du referendum particuliere-
ment, le conseil a eu a trancher entre liberte de presse et droit a l'information . En
balangant dans un sens et dans 1'autre, il a souligne non seulement des tensions pro-
pres a la societe quebecoise, mais aussi des problemes inherents a tout conseil de
presse .

S'il a acquis depuis huit ans une notoriete certaine et contribue sans l'ombre
d'un doute a eliminer des abus, le CPQ ne fait pas, il s'en faut, 1'unanimite dans le
milieu . Les patrons de presse, surtout les media orientes vers le spectaculaire, le con-
siderent avec suspicion . Revelateurs a cet egard les propos tenus devant la Commis-
sion par M . Serge Cote, redacteur en chef du Journal de Quebec, organe souvent cri-
tique par le CPQ :

Disons qu'on a quand meme une attitude de reserve vis-a-vis le con-
seil de presse . On a une certaine distance, si l'on veut, psychologique
vis-a-vis le conseil de presse parce que notre produit est different,
[ . . .] notre produit est arrogant, parfois il est mordant et 9a, qa vient
a I'encontre d'un traditionalisme dans l'information quebecoise, et ne
serait-ce qu'a cause de 9a, on prend avec beaucoup de reserve les
remarques qui peuvent etre faites par des traditionalistes de I'infor-
mation . 4

Pour leur part, les journalistes, representes au conseil par des delegues choisis
par la Federation professionnelle des journalistes du Quebec (FPJQ), reprochent au
CPQ de pencher plus pour les droits de gerance des entreprises que pour le droit du
public a l'information . Ils voient d'un mauvais oeil que plus de 80 pour cent du finan-
cement du conseil provienne des entreprises . Ils redoutent que cc poids demesure
n'inflechisse les decisions a des moments critiques . Pour remedier a la situation, le
conseil tente depuis quelques annees de se financer par 1'intermediaire d'une fonda-
tion independante, mais les sommes recueillies jusqu'a present sont bien en dega des
espoirs .

Plus generalement, on deplore que les representants du public soient en minorite
au sein du conseil, qui se trouve domine par I'industrie et la profession . Comme le
soulignait recemment le journaliste Louis Falardeau, «a cause de la presence en son
sein de patrons et de journalistes qui defendent chacun leurs interets, le Conseil est
paralyse chaque fois que ces interets sont profondement divergents . Et parce que le
Conseil fonctionne par consensus plutot que par vote, pour eviter les conflits qui
pourraient le faire eclater, les membres du public ne jouent pas un role d'arbitre,
mais aident plutot a trouver des compromis ; pour les memes raisons, le Conseil
n'arrive pas a prendre nettement position sur les grands problemes pourtant tre s

162 COMMISSION ROYALE SUR LES QUOTIDIENS



importants en regard du droit du public a I'information . Le meilleur exemple en est
les voeux pieux exprimes a l'occasion des longues greves dans les media)) . M. Falar-
deau en conclut :

A mon avis, un Conseil controle par la profession, quelles que soient
la sincerite et la bonne volonte de ses mernbres, ne servira jamais
qu'a proteger les interets de la profession . Or, si c'est vraiment I'inte-
ret du public qu'il faut servir, donnons-lui le Conseil et acceptons d'y
servir uniquement comme defenseurs de nos interets . Cessons d'y etre
a la fois juge et avocat . 5

Ombudsman

A cbte du conseil de presse, un autre mecanisme d'autoregulation est apparu dans les
milieux de I'information au Canada : l'ombudsman, qu'on pourrait definir comme le
protecteur du citoyen lecteur au sein meme du journal . Le mot et la fonction vien-
nent de Suede. En 1969, cc pays a nomme en effet un ombudsman de l'information,
qui est un juge de profession au service exclusif du public .

Mais c'est plutot de recentes experiences americaines que s'inspira le Star de
Toronto lorsqu'il langa la formule au Canada, en 1972 . Le journaliste d'experience,
qu'on nomma pour etre en quelque sorte la conscience du journal ou le representant
du lecteur et a qui on offrit I'espace voulu pour publier ses remarques, ne s'appela
d'ailleurs jamais officiellement aombudsmann mais Your man at the Star)). II n'y

avait pas qu'une intention morale cependant dans la creation d'un tel poste . Le Star
voulait raffermir son credit . II s'agissait un peu d'une operation de charme pour se
rapprocher des lecteurs . L'ombudsman, en servant de caution morale au quotidien,
devenait un bon atout publicitaire .

Il n'en reste pas moins que cette demarche, tout interessee qu'elle fut, a eu des
effets positifs sur la pratique journalistique en inspirant la prudence et un plus grand
souci d'objectivite . On a observe la meme chose en Alberta, ou le Journal d'Edmon-
ton fut le deuxieme quotidien du Canada a posseder un ombudsman . Celui-ci, en
l'occurrence M . John Brown, declarait il y a quelques mois devant la Commission
que son travail avait rendu les employes du journal plus sensibles au public . Cepen-
dant, meme s'il regoit du public une soixantaine d'appels par semaine, il dit que les
doleances des journalistes sont encore plus nombreuses que celles des lecteurs . Par-
fois, de noter M . Brown, «on se demande qui sont les plus difficiles: les lecteurs ou les
employes du journab> .6 L'ombudsman est done amene insensiblement a devenir une
sorte de mediateur au sein de I'entreprise de presse . Notons en passant que M .
Brown a ete a l'origine de I'association nord-americaine des ombudsmen (Organiza-
tion of Newspaper Ombudsmen), qui compte 25 membres .

Un quotidien du Quebec, la Gazette, vient tout juste de nommer un ombuds-
man, et un autre, Le Soleil, projette de le faire d'ici peu . II s'agit de deux journaux
omnibus comme le Star de Toronto . Le So/eil, pour sa part, est en concurrence
feroce avec Le Journal de Quebec, au profit duquel il a perdu de la clientele ces der-
nieres annees . Le quotidien traditionnel de la Vieille Capitale cherche sans doute a
etablir un dialogue profitable avec un public qu'iI sent de plus en plus evanescent .
Comme le Star l'a deja montre, on peut faire d'une pierre deux coups avec un
ombudsman : rehausser le prestige du journal et le doter d'une sorte de conscience
morale .
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De fait, l'ombudsman exerce une influence notable. 11 regoit les plaintes du

public et se charge de leur trouver une solution au sein de I'entreprise . 11 publie ses

remarques dans une chronique pour laquelle il a toute latitude . Enfin, en cherchant

par la persuasion a renforcer le souci d'honnetete dans le traitement de la nouvelle,
les titres, etc ., il suscite une emulation a 1'excellence dans la salle de redaction .

Grandeurs et miseres de l'autoregulatio n
Depuis le rapport Davey, 1'autoregulation de la presse a fait beaucoup de progres au
Canada, du moins dans les provinces ou existent des conseils de presse et des

ombudsmen . Quoique jeunes encore, ces mecanismes ont deja prouve leur utilite,
impose leur autorite morale et jete les bases d'une ethique journalistique qui pourrait
se propager a 1'ensemble du pays .

Les patrons de presse demeurent neanmoins hostiles a toute possibilite d'inter-

vention exterieure dans leur entreprise . Les conseils de presse font donc l'objet de

beaucoup de mefiance . Le president de Sterling Newspapers, M . David Radler,
1'exprima d'eloquente fagon devant la Commission lorsqu'il traita les conseils de

presse de «forums ouverts pour les denonciationsg .7 M . Murray Burt, «managing edi-

tor), de la Free Press de Winnipeg, ne fut guere plus tendre lorsqu'il dit, parlant des

conseils :

Je n'aime pas I'idee qu'on refasse le journal par-dessus mon epaule et
qu'on se lance dans toutes sortes d'interpretations, trois mois ou
davantage apres que les evenements ont eu lieu . 8

Bien des patrons cependant s'en accommodent comme d'un moindre mal . Le

PDG du Journal de Montreal, M . Maurice Custeau, le disait a sa fagon en quali-

fiant le CPQ de amal necessairep.9 En fait, l'industrie en tire des avantages . Conseils
de presse et ombudsmen favorisent le dialogue et la collaboration entre journaux et

lecteurs . D'autre part, ils servent de bouclier contre l'intervention de l'Etat, dont

l'ombre terrorise comme 1'epee de Damocles .
Sur le plan social, les conseils de presse incitent a la tolerance et a 1'equite . Ils

contribuent beaucoup a faire evoluer les mentalites, a lubrifier en quelque sorte les
rouages pour que les changements sociaux se produisent sans heurts . Les interven-

tions des conseils de 1'Ontario et du Quebec contre le racisme, les stereotypes ethni-
ques et le sexisme, par exemple, vont dans ce sens . Mais ces grandes questions ont

aussi un aspect plus critique pour les conseils . Elles mettent leur droit coutumier a

rude epreuve, les amenent en somme a edicter des normes generales . Ainsi sont-ils

entraines davantage sur le terrain de 1'ideologie et de la politique . C'est la perspec-
tive cruciale qui se dessine, particulierement au Quebec ou les tendances ideologi-

ques sont plus marquees qu'ailleurs . Plus encore, les media ayant souvent maille a
partir avec les pouvoirs publics en ce qui concerne 1'acces a l'information, les conseils
de presse, meme les plus petits, ont du se prononcer contre des huis-clos abusifs et
des harcelements policiers .

Le droit a l'information fait aussi probleme quand il se heurte au principe de la
libre entreprise . La notion de liberte de presse, nee a une epoque ou il etait relative-
ment facile de lancer un journal et ou les feuilles de diverses couleurs politiques pul-
lulaient, est aujourd'hui battue en breche par la notion de droit du public a l'infor-

mation . Les conseils de presse, surtout celui du Quebec, sont dramatiquement
tirailles entre ces deux notions dont patrons et journalistes se servent a leur avantage
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respectif. L'industrialisation massive et la concentration de la presse depuis les der-
nieres decennies ont appele I'exigence d'une responsabilite sociale des media . Mais
comment concilier liberte d'expression du patron, qui refuse de publier un texte, et
droit a l'information? Est-ce la quadrature du cercle? Avec des tatonnements pru-
dents, les conseils actuels cherchent une voie mitoyenne entre les deux ideaux .

A I'aube de la derniere decennie, le rapport Davey recommandait d'instituer un
conseil de presse national . Plusieurs se demandent si 1'idee est encore pertinente . A
vrai dire, elle n'a guere ete recommandee a la Commission lors de ses audiences dans
les principales villes du pays . On a plutot prone un peu partout I'etablissement de
conseils de presse dans les provinces ou il n'en existe pas . La pratique deja acquise
des conseils provinciaux, la jurisprudence deja fondee, divergente d'un endroit a
I'autre, et la differente nature de ces conseils semblent faire obstacle de prime abord
a la creation d'un organisme pancanadien .

Les differences profondes entre le conseil de l'Ontario et celui du Quebec par-
lent d'elles-memes . Comment concilier, par exemple, la propension normative, lega-
liste, des francophones avec la defiance des anglophones pour tout ce qui sent le tri-
bunal? (Paradoxalement, le conseil de 1'Ontario a eu tendance jusqu'ici a etre plus
formaliste que son homologue quebecois .) En outre, un conseil federal ou pancana-
dien, meme sans autre pouvoir que moral, pourrait porter ombrage a des juridictions
provinciales ; et d'autant plus qu'il toucherait a la culture et aux communications,
domaines qui ont deja suscite des debats homeriques entre le gouvernement central
et le Quebec .

D'autre part, comment peut-on mettre sur pied un conseil de presse efficace
dans une province comme le Nouveau-Brunswick, ou les media anglophones sont
monopolises par une seule et meme famille? Ce sont la autant de questions qui indi-
quent, en tout cas, a quel point il est difficile d'appliquer universellement et unifor-
mement I'idee du conseil de presse au Canada .

Ecoles de journalism e

Comme 1'a declare dans son memoire a la Commission I'Association canadienne des
editeurs de quotidiens, les cours de journalisme dans les colleges et universites
constituent l'un des moyens de rehausser la qualite de la presse au pays .

Meme s'il a accuse a I'origine un certain retard sur celui des Etats-Unis, 1'ensei-
gnement en journalisme a deja quelque tradition derriere lui au Canada anglais alors
qu'au Canada frangais il n'en est encore qu'a ses debuts . Quoique des cours en jour-
nalisme etaient deja offerts a 1'universite Western de London (University of Western
Ontario) dans les annees vingt, ce ne fut qu'en 1945 qu'un programme complet dans
ce domaine y fut mis sur pied, de meme qu'a 1'universite Carleton d'Ottawa .lo En
1949, le Ryerson Polytechnical Institute de Toronto etablissait a son tour un pro-
gramme d'enseignement en journalisme, qui differait des autres par son plus grand
penchant pour les aspects pratiques du metier . Ces trois etablissements ontariens ont
constitue ce qu'on pourrait appeler la pierre angulaire ou la premiere vague de
1'enseignement universitaire en journalisme au Canada . La deuxieme vague est
venue apres le rapport Davey ou 1'a immediatement precede, comme a l'universite
Laval en 1968 . Le comite senatorial, deplorant les lacunes de la formation en journa-
lisme, recommandait notamment I'implantation de cours au niveau universitaire
dans toutes les regions du pays . C'est presque chose faite maintenant puisque la der-
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niere decennie a vu l'universit6 Concordia de Montreal, en 1974, l'universit6 King's
College de Halifax, en 1978, et l'Universite de Regina, en 1979, lancer leur pro-
gramme de journalisme et que I'Universite de la Colombie-Britannique s'apprete a
embolter le pas en 1983 . Dans le meme temps, le Canada franqais se donnait aussi
des centres de formation du genre aux deux universites francophones de Montreal .
Voila en ce qui concerne 1'expansion . On peut maintenant jeter un regard sur la for-
mation dispensee .

Au Canada anglais, 31 etablissements offrent des cours en journalisme : soit six
universites et 25 colleges . La formation varie non seulement d'un niveau a 1'autre,
mais aussi d'un etablissement a 1'autre . En general, les colleges offrent des program-
mes allant d'un a trois ans a des eleves ayant termine la 111 ou la 12, annee («graden
11 ou 12), a des diplomes d'universite ou a des journalistes d'experience . L'enseigne-
ment collegial porte sur le cote pratique du journalisme et I'accent y est mis plutot
sur 1'ecrit . Les cours de formation generale, quand on en dispense, y ont une impor-
tance secondaire . Bien qu'ils trouvent difficilement a se placer dans les grands orga-
nes d'information, les diplomes de college arrivent a trouver de 1'emploi dans les heb-
domadaires, les petits quotidiens et les stations de radio locales . Mais tout depend de
la situation geographique . Les diplomes du college de Vancouver (Langara
Campus), par exemple, n'ayant pas de concurrents universitaires pour le moment,
sont bien accueillis dans leur region . 11 en va de meme pour le college Holland, le
seul a dispenser un enseignement journalistique dans 1'Ile-du-Prince-Edouard .
D'autres se distinguent par la qualite ou 1'originalite de leur enseignement . Ainsi le
college Humber de Toronto, dont le programme de journalisme est le plus pousse du
pays au niveau collegial, s'est distingue par l'importance qu'il attache aux nouvelles
techniques dans les journaux. Le college Algonquin d'Ottawa, pour sa part, est le
seul etablissement a offrir un cours complet de journalisme dans chacune des deux
langues officielles .

Au niveau universitaire, toujours du cote anglophone, les six etablissements qui
dispensent pour l'heure une formation en journalisme ont des programmes differents
a tous les cycles . La duree du cours est egalement variable . Ainsi, 1'ecole de journa-
lisme de l'universit6 Carleton, de loin la plus importante du pays avec quelque 600
etudiants et 22 professeurs a plein temps, offre un baccalaureat reparti sur quatre
ans d'etudes et une maitrise avec specialisation et these . 11 existe aussi un cours plus
concentre, d'une duree d'un an, pour ceux qui sont deja diplomes . Le programme de
baccalaureat comporte un melange de culture generale et de formation specialisee .
Depuis 1974, l'universit6 Western, elle, ne donne plus son cours de journalisme qu'au
niveau de la maitrise . Ce cours, ouvert aux diplomes du premier cycle ou aux journa-
listes d'experience, est d'une duree de 12 mois . On limite les inscriptions a une qua-
rantaine d'etudiants . La concentration de l'enseignement journalistique au deuxieme
cycle a pour avantage, selon le professeur J .L . Wild, d'eliminer les pertes de temps
dues a I'abandon de nombreux etudiants au premier cycle :

On consacrait beaucoup de temps a des gens qui n'etaient pas desti-
nes au journalisme [ . . .] peut-etre devrait-on aujourd'hui tout concen-
trer au niveau du deuxieme cycle, dans I'interet de la qualite journa-
listique .I I

Autres caracteristiques de l'universit6 Western, elle entretient chaque a .inee un
echange d'etudiants avec le departement de journalisme de l'universit6 Laval et a mi s
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sur pied un programme special de formation journalistique pour les autochtones,

Amerindiens et Inuit .

Les quatre autres etablissements universitaires n'offrent pour le moment que le
baccalaureat en journalisme, mais avec des variantes et des tendances particulieres a

chacun . L'institut Ryerson de Toronto s'est acquis au cours des annees la reputation
d'une maison d'enseignement terre a terre, penchant plus vers le pratique que le
theorique. Le prejuge courant sur les diplomes de Ryerson, qui ne seraient que des

techniciens sans culture, s'efface depuis que l'institut a obtenu ses lettres de noblesse
universitaires en 1972 . II n'en reste pas moins que le cours de trois ans (frequente par
plus de 400 etudiants) met I'accent sur les travaux pratiques et qu'on y enseigne des
matieres non courantes a l'universite, comme la photographie de reportage, le gra-

phisme et la revision de textes .

Pour sa part, 1'universite Concordia a commence d'abord par offrir une mineure
en journalisme, mais depuis 1980, elle dispense une majeure . On a ajoute au pro-

gramme une introduction aux techniques de radio et telediffusion . La situation de

1'universite au coeur de Montreal lui permet de sensibiliser ses etudiants au fait fran-

cophone. Elie n'y manque pas, car elle en fait un de ses buts et exige de ses diplomes

une connaissance pratique du frangais . Le departement de journalisme de Concordia

a d'ailleurs soumis a la Commission une enquete12 qu'il a realisee sur les services
offerts par les media anglophones de Montreal a leur collectivite linguistique. Pour

ce qui est des deux ecoles cadettes, elles ont deja leurs idiosyncrasies . King's College,

dans les Maritimes, voue la premiere des quatre annees du baccalaureat en journa-
lisme aux grands aspects de la civilisation occidentale, de la litterature a 1'economi-
que, en passant par les beaux-arts et les sciences, et la derniere annee a la pratique
du metier. Enfin, 1'ecole de journalisme et de communications de I'Universite de

Regina repartit le baccalaureat en deux ans de formation generale et deux d'entrai-
nement pratique .

Si, comme on le voit, le Canada anglais a un systeme bien elabore d'enseigne-
ment journalistique, s'etendant du college a I'universite et d'un ocean a I'autre, il
reste que les programmes varient beaucoup dans leur contenu et leur orientation .

C'est vrai au niveau de la maitrise comme du baccalaureat . Mais cette diversite est

une richessse, surtout dans un domaine aussi indefini et englobant que le journa-

lisme . II est bon ici qu'on laisse cent fleurs s'epanouir .

Les diplomes en journalisme ne semblent pas eprouver, au Canada anglais, de
difficultes a trouver de 1'emploi dans les organes d'information . Si l'on prend pour

acquis que les universitaires denichent de meilleures places que les collegiaux, quel-
ques-uns seulement des centaines de diplomes qui sortent chaque annee restent sur la

paille, sinon personne. Les patrons de presse semblent assez satisfaits de ces recrues .

Nonobstant certaines lacunes deplorees au niveau de connaissances de base comme
la grammaire et la dactylographie, ils trouvent qu'en general ces diplomes appren-

nent vite . C'est la une aptitude qui commande leur embauchage, de meme que la
motivation profonde dont temoignent leurs annees d'etudes de la profession . On
constate en outre que la qualite des diplomes s'ameliore d'annee en annee . Aussi le

diplome de journalisme devient-il de plus en plus un atout majeur pour entrer dans la

profession . La preuve, les principaux journaux vont maintenant chaque annee faire

du recrutement sur les campus .
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La situation n'est pas aussi rose au Canada fran qais, en ce qui concerne a la fois
les chances d'emploi et la formation des apprentis journalistes . Ayant ete institues
beaucoup plus tard que du cote anglophone - le Departement d'information et de
communication de Laval n'a vu le jour qu'en 1968 - les cours de journalisme y sont
encore, dans une certaine mesure, a un stade primaire . En temoignent le fait qu'il n'y
ait toujours pas de baccalaureat comme tel en journalisme, ni encore moins de mai-
trise, et le scepticisme general qui regne dans les milieux de presse sur la valeur et
1'utilite de telles etudes .

En fait, il n'y a que deux universites qui decernent vraiment des diplomes en
journalisme: Laval et Montreal . Et encore ne s'agit-il que d'un certificat equivalant a
un an d'etudes, donne en cours du soir a l'Universite de Montreal ou constituant la
branche mineure d'un baccalaureat es-arts a Laval . L'Universite du Quebec a Mont-
real (UQUAM) offre aussi un programme en journalisme, mais fondu dans un bac-
calaureat en communications .

Au niveau collegial, le CEGEP de Jonquiere est le seul au Quebec a offrir un
programme de trois ans en journalisme . Ce programme, qui s'est amorce des 1967 au
Departement d'art et de technologie des media, prepare I'aspirant journaliste a
l'information ecrite, a la radio ou a la television . Le seul autre college qui dispense
un enseignement journalistique en fran qais est en Ontario, et c'est le college Algon-
quin . II s'agit d'un programme de deux ans, cree en 1971 afin de former des journa-
listes pour la presse ecrite . On se demande incidemment pourquoi on n'a pas songe a
creer une ecole de journalisme a Hull, puisque la moitie de la clientele francophone
de ce college d'Ottawa vient du Quebec .

L'enseignement du journalisme en milieu francophone laisse donc encore beau-
coup a desirer . Plusieurs observateurs ont deplore la dispersion des moyens, ]a fai-
blesse des ressources et des programmes, le manque de conviction des responsables .
Ecartele entre les theoriciens et les praticiens des communications, cet enseignement
stagne a l'universite quand il ne regresse pas . Les etudiants qui en sortent sont les
premiers a critiquer la formation trop theorique qu'on leur donne et qui les prepare
mal aux realites immediates de la profession . Ces diplomes ont encore a faire la
preuve de leur competence dans les salles de redaction, ou la bonne vieille formation
«sur le tasp est toujours en vigueur meme si la plupart des directeurs et redacteurs en
chef se disent, en principe, favorables aux ecoles de journalisme . D'ailleurs, pour la
centaine de diplomes qui sortent bon an mal an, il n'y a plus guere d'espoir d'entrer
dans les grands organes d'information, ou les places sont prises et ou meme la liste
d'attente s'est allongee depuis la disparition recente de quelques quotidiens . Les seuls
debouches demeurent les stations de radio locales et surtout les hebdomadaires, qui
ont connu ces dernieres annees une veritable explosion au Quebec . Devant cet etat de
fait, d'aucuns proposent de restreindre les admissions aux cours de journalisme ou du
moins d'assurer une meilleure concertation entre les milieux de presse et l'universite .
On recommande aussi de mettre davantage I'accent sur le recyclage et le perfection-
nement des journalistes en poste . C'est dans cet esprit que les responsables des pro-
grammes universitaires se sont associes la Federation professionnelle des journalistes,
pour mettre sur pied le Centre quebecois de recherche et de perfectionnement en
journalisme .

Mais les etudiants en journalisme ne sont pas necessairement promis a des len-
demains qui chantent . Au Quebec comme dans le reste du Canada, le probleme de s
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debouches risque de devenir aigu d'ici a quelques annees, puisque le nombre des
diplomes croit, alors que celui des journaux decroit . Il faut, d'autre part, se deman-

der s'il est souhaitable de faire du diplome en journalisme la seule voie d'acces a la
profession . Ne risque-t-on pas 1'uniformisation sterilisante d'un art qui doit rester
ouvert a toutes les avenues de la connaissance? 11 faut prendre garde que les ecoles

ne reduisent le journalisme a une pratique pour inities seulement et ne deviennent, en
quelque sorte, de grands seminaires pour les vocations journalistiques .

Concertation, voila le besoin general ressenti a 1'heure actuelle au Canada en ce

qui concerne I'enseignement du journalisme. Concertation entre les maisons d'ensei-
gnement, colleges et universites, pour agencer leurs programmes sans les uniformiser .

Concertation entre 1'universite, la profession et 1'industrie pour ajuster le debit des
diplomes aux besoins des marches locaux, regionaux et national, pour mieux engre-
ner la theorie dans la pratique et pour adapter les programmes aux realites actuelles
et futures .

A cet egard, au lieu de former des journalistes etroitement concentres sur leur
metier, renfermes dans leur coquille pour produire leur perle journalistique sans
s'occuper du monde exterieur, les maisons d'enseignement ne pourraient-elles pas
cultiver une vision critique des organes d'information? II faudrait bien sur concilier
pareil sens critique avec 1'apprentissage du metier . Certaines questions importent

pour 1'avenir, et elles ne peuvent etre etudiees a fond qu'a 1'universite . Que signifie la

nouvelle technique - la telematique - pour l'information? Quelles en seront les
repercussions sur la qualite et le style de cette information? Et surtout, sujet qui inte-
resse specialement la Commission, quel effet exerce la concentration de la presse sur
]a dissemination de 1'information et quel effet aura-t-elle dans un avenir previsible ?

Plus immediatement, dans un pays officiellement bilingue comme le Canada, on
s'etonne que si peu d'ecoles de journalisme, du cote francophone comme anglophone,
exigent de leurs diplomes un certain degre de bilinguisme . Les communications sont

vitales pour reunir la multiplicite canadienne . Le journalisme etant le nerf des com-

munications modernes, il est imperieux qu'une elite journalistique puisse echanger
dans les deux langues officielles du pays .

Mais le salut de la presse n'est pas qu'en 1'universite . Au coeur meme de la pro-
fession, il existe d'autres moyens de rehausser la qualite journalistique, d'autres pos-
sibilites reliees au perfectionnement professionnel et que nous allons maintenant exa-

miner .

Perfectionnement des journalistes
Bien qu'on reclame a cor et a cri depuis des decennies un meilleur calibre profession-
nel dans la presae, les programmes de perfectionnement ont ete d'un accouchement
plutot long et difficile au pays . Sauf pour des colloques et ateliers sporadiques, orga-
nises au sein de quelques journaux, il n'y a pas eu de veritable effort d'envergure
avant 1972, alors que 1'Association canadienne des editeurs de quotidiens mit sur
pied sa division editoriale, qui cependant ne fonctionnera a plein qu'en 1975 .

Depuis lors, les programmes de perfectionnement ont pris leur essor dans les entre-
prises de presse, du moins au Canada anglais .13 On y remarque que presque tous les
quotidiens ayant plus de 70 000 de tirage mettent a la disposition de leurs journalis-
tes un programme de perfectionnement ou participent a ceux qu'on a etablis a 1'eche-
Ion regional ou national .
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L'Association des editeurs de quotidiens a joue un role de catalyseur dans cette
evolution . C'est elle qui mit sur pied, a partir de 1974, une serie de colloques regio-
naux sur une foule de sujets, de la politique municipale a la gestion de la redaction .

Elle a aussi organise quelques forums nationaux, dont l'un en 1977 a rassemble les
directeurs de journaux et redacteurs en chef autour de la question constitutionnelle .
Ces dernieres annees, pour resserrer les liens avec l'universite, I'Association a mis de

I'avant deux formules : d'une part, le plan ((editor-in-residence» - le terme est un peu
fort, avouons-le, pour un si bref sejour - qui permet a un redacteur en chef d'aller
pendant quelques jours rencontrer les etudiants ; d'autre part, le programme
d'echange professeur-directeur de journal, qui offre a chacun l'occasion de rafraichir
ses idees dans le milieu de 1'autre . En 1981, 1'Association a etabli un nouveau type de
service en mettant a la disposition des journaux du materiel d'information pour des
conferences internes sur divers sujets, comme le decryptage des rapports financiers,
l'utilisation des sondages et autres . On estime que plus de 1 500 cadres et journalistes
ont profite depuis cinq ans des divers programmes de 1'Association . Meme si ces pro-

grammes ne durent que quelques jours ou une semaine tout au plus, ils exercent un
effet d'entrainement en suscitant le besoin d'un perfectionnement plus etendu et
approfondi .

La Canadian Community Newspapers Association (association canadienne des

hebdomadaires locaux) a aussi organise des sessions d'information sur divers sujets
d'interet journalistique au profit des hebdomadaires . Les deux grandes chaines de
journaux du pays ont, de leur cote, institue a leur siege social des programmes de

perfectionnement tres differents .
Ceux que le groupe Thomson a adoptes pour ses 42 quotidiens sont fort restric-

tifs . Une equipe du siege social organise des tables rondes pour les journaux qui en
font la demande sur des questions pratiques comme la mise en page, la redaction

efficace des nouvelles, les techniques de reportage, etc . En outre, directeurs et redac-
teurs en chef sont appeles une ou deux fois par annee a des sessions plus amples a

Toronto . Ce systeme qui fonctionne depuis pres de vingt ans semble efficace pour
fournir un complement de formation pratique, mais il est plus que deficient au
niveau des grandes orientations et des problemes plus larges de la profession . Ce

fonctionnement en vase clos isole en fin de compte les journaux Thomson des cou-
rants d'evolution qui se font jour ailleurs .

Chez Southam, la perspective est autre . On laisse le perfectionnement journalis-
tique au soin du journal pour se concentrer sur la gestion, a laquelle on initie et

entraine les cadres . Deux types de cours sont etablis a cet effet . L'un comprend des
sessions d'une semaine, dirigees par un professeur de l'Universite de Chicago, sur des
etudes de cas problemes dans la gestion d'un journal . L'autre concerne l'administra-

tion du personnel, les relations entre cadres et employes, et il est donne a l'intention
des gens du pupitre et des chefs de secteur . L'organisation a aussi essaye un moment

la formule des agents de perfectionnement, qu'elle a abandonnee a partir de 1976 . II

faut noter que Southam, bien qu'ayant mis de 1'avant peu de programmes de perfec-
tionnement au sein de son organisation, a institue en 1962 un programme de bourses
pour les journalistes .

D'autre part, un certain nombre de journaux ont leurs propres programmes de
perfectionnement, qui consistent essentiellement en ateliers de travail et seminaires .

Ces reunions traitent soit de problemes pratiques, soit de questions theoriques . Au
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Record de Kitchener-Waterloo, par exemple, un groupe de journalistes et de cadres
concernes par les affaires municipales a tenu des reunions regulieres, en 1979 et
1980, pour ameliorer le traitement de ce genre de nouvelles . Le Herald de Calgary,
pour sa part, a engage un reviseur de copie, qui aide les journalistes a ameliorer leur
style . D'autres journaux comme le Globe and Mail ont mis sur pied des sessions de
stylistique, mais avec plus ou moins de succes . D'autres encore evaluent periodique-
ment le rendement des differents secteurs de nouvelles . En ce qui concerne les pro-
blemes plus larges, plusieurs initiatives ont fait double emploi avec les programmes

deja etablis par 1'Association des editeurs de quotidiens . En general, les seminaires
internes sur des sujets generaux ont la faiblesse de n'avoir ni 1'envergure ni la duree
necessaires pour donner aux journalistes une veritable competence dans un domaine
precis .

Un autre moyen de stimuler 1'excellence dans les salles de redaction est envisage
depuis quelques annees en la personne d'un cadre specialement attache au perfec-
tionnement journalistique . Mais compte tenu de 1'experience malheureuse de la
Gazette et d'autres demi-echecs, il semble qu'on n'ait pas reussi encore a imposer
cette formule . Le principe est bon, mais dans la pratique il faut pour remplir ce poste
delicat une personne qui puisse s'integrer au fonctionnement quotidien de 1'entreprise
et se meriter le respect des journalistes, chose qui n'est pas aisee .

Pour fournir l'occasion aux journalistes de se perfectionner, divers journaux,
media, entreprises privees et clubs de presse mettent des bourses d'etudes a leur dis-
position . La societe Southam est a cet egard un veritable chef de file . Depuis 1962,
elle paie tous les frais d'etudes a 1'Universite de Toronto, y compris un salaire et
d'autres depenses afferentes, pour des journalistes de cinq ans d'exp6rience . Elie
offre maintenant ces bourses a cinq candidats par annee, ce qui represente des
debourses annuels de plus de 100 000 $ . Notons que les bourses Southam sont offer-
tes a tous les journalistes canadiens en exercice, francophones comme anglophones . Il
est regrettable que d'autres organisations n'aient pas encore cru bon d'imiter cette
initiative de Southam .

La Presse canadienne organise aussi des ateliers pour ses journalistes, mais elle
s'est surtout distinguee jusqu'ici dans la surveillance de la langue journalistique . Son
petit guide du style, maintes fois edite, s'est impose partout .

Le Centre pour le journalisme d'enquete, forme en 1978, est un nouvel instru-
ment que le milieu s'est donne pour rehausser la pratique du metier . Il y a eu
jusqu'ici trois congres annuels, dont le dernier en mars 1981 a Montreal . On y debat
des grands themes de I'heure, qui pourraient faire l'objet d'enquetes approfondies : les
menaces a 1'environnement, l'industrie de 1'armement au Canada, le financement du
sport par 1'Etat, les intrigues et manoeuvres politiques, etc . Avec 600 membres deja,
le Centre vient de se doter d'un bureau permanent a Montreal . 11 publie un periodi-
que critique sur l'information et organise des reunions regionales sur des sujets don-
nes . L'industrie et l'universite ont ete jusqu'ici tres reservees quant a cette initiative
de la profession .

D'autres encore sont venus apporter de 1'eau au moulin . A Edmonton, des repor-
ters et redacteurs en chef ont forme une association - I'Edmonton Journal News-
room Association - pour rehausser la qualite de la profession . Ils organisent notam-
ment des rencontres avec des personnalites de I'exterieur pour s'entretenir du
journalisme d'enquete et d'autres sujets d'interet . Une association semblable a vu l e
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jour a I'automne 1980 a Regina, et elle a deja organise dans cette ville un colloque
sur 1'amelioration des media .

, Enfin, les publications des journalistes jouent leur role, qui n'est pas le moindre .
Mais leur reflexion critique sur l'industrie porte ombrage . Ainsi la revue Content, de
plus en plus a court de publicite et d'aide financiere, a du espacer ses numeros en
1980 et finalement suspendre sa publication en avril 1981 . Par les articles qu'elle

publiait, la revue constituait un apport important a la profession . Mentionnons des
series d'articles sur les media et la loi, la liberte de l'information, 1'evaluation des
ecoles de journalisme, 1'information internationale, les nouvelles techniques . Content
traitait aussi de cas oil l'information etait trafiquee et tronquee deliberement, encou-
rageait la recherche en journalisme et prenait parfois a partie les grandes entreprises
de presse . Bref, elle servait de stimulant et d'aiguillon dans un milieu qui en a sou-
vent besoin . Une autre publication qui a joue un role important, c'est la Carleton
Journalism Review. Inseree quatre fois 1'an dans Content, elle a servi de forum pour
debattre et analyser les grandes orientations de la presse .

Du cote francophone, hormis de rares initiatives et beaucoup de bonnes inten-
tions, on doit dire malheureusement qu'il n'existe a peu pres rien de concret en ce qui
concerne le perfectionnement des journalistes en exercice .14 La bonne vieille forma-
tion asur le tasp continue de prevaloir dans les salles de redaction . Les entreprises de
presse disent qu'elles n'ont ni le temps ni les moyens de parfaire la formation de leurs
journalistes . Aussi les engage-t-on deja formes et experimentes, puis on les laisse pra-
tiquement se debrouiller seuls pourvu qu'ils produisent de la copie . Plusieurs facteurs
expliquent pareille situation . Le niveau de scolarite plus eleve des journalistes a fait
tomber en desuetude l'initiation qu'on imposait autrefois a des apprentis journalistes
qui avaient souvent tout a apprendre et qui, en tout cas, avaient 1'humilite necessaire
a I'apprentissage. Le redacteur en chef du Devoir, M . Michel Roy, n'est pas le seul a
deplorer que ce «coachingp n'existe plus . La montee en force des syndicats a eu,
d'autre part, pour effet de reduire la periode de probation et de construire graduelle-
ment de veritables remparts legalistes autour des textes des journalistes, dont le pupi-
tre ne peut quasiment plus retrancher une virgule sans bataille epique . C'est d'ail-
leurs l'un des points majeurs qui ont provoque la greve au Devoir en 1981 .

Au milieu du desert, quelques initiatives ont cependant vu le jour ces dernieres
annees . Ainsi La Presse a accepte de repartir l'equivalent d'un an de traitement entre
des journalistes qui decideraient de s'adonner a des etudes ou des travaux de perfec-
tionnement . En vigueur depuis quatre ans, cette formule ne semble pas avoir eu
beaucoup de succes jusqu'ici . Elle n'a ete utilisee qu'a 50 pour cent et les journalistes
qui s'en sont prevalus ne l'ont pas tous fait dans un veritable dessein d'amelioration
professionnelle . D'autre part, certaines conventions collectives prevoient des conges
sans traitement pour des etudes, la redaction de livres, etc . Il existe enfin des possibi-
lites de stages a 1'etranger, patronnes par 1'Office franco-quebecois pour la jeunesse
et d'autres organismes internationaux . L'un des plus serieux semble etre le pro-
gramme «Journalistes en Europe),, offert par le Centre international de formation des
journalistes de Paris a des journalistes bilingues (en anglais, frangais ou allemand) . II
s'agit d'un stage de huit mois, qui permet de s'initier aux affaires europeennes . Quel-
ques Quebecois, de la presse ecrite ou parlee, en profitent chaque annee depuis 1974 .
Mais on n'a pas encore constate de ruee sur ces bourses . Notons que le stage «Jour-
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nalistes en Europe)) est aussi accessible aux journalistes canadiens-anglais, qui en ont
cependant encore moins profite que leurs collegues francophones .

La Federation professionnelle des journalistes du Quebec ( FPJQ) n'a commence
que recemment a se pencher sur le probleme du perfectionnement . Cette preoccupa-
tion s'est refletee dans le congres annuel de 1980, axe sur les conditions d'exercice du
metier . Un souci critique de l'information apparait aussi dans Le «30», le mensuel
publie par la Federation a l'intention de ses membres . En outre, la FPJQ s'est occu-
pee de la mise sur pied du Centre pour le journalisme d'enquete et d'un centre quebe-
cois de recherche et de perfectionnement en journalisme . Ce dernier organisme, dont
le projet a ete mis de 1'avant par les responsables des trois programmes de journa-
lisme des universites francophones, vise a mettre en commun les ressources des divers
interesses pour permettre un veritable essor du perfectionnement journalistique au
Quebec . On n'a pas encore defini la formule exacte, mais il s'agit IA d'un grand
espoir a l'heure actuelle dans ce domaine. Ainsi I'idee du perfectionnement se pro-
page-t-elle de plus en plus au Quebec et peut-etre, si chacun y met du sien, assistera-
t-on dans quelques annees a des realisations importantes .

En conclusion, on peut affirmer que les annees soixante-dix ont connu un cer-
tain progres au Canada, en ce qui concerne les mecanismes d'amelioration du jour-
nalisme . Quelques conseils de presse et services d'ombudsman ont ete institues, des
ecoles de journalisme ont vu le jour dans les regions on il en manquait, et le perfec-
tionnement professionnel au sein de 1'entreprise ou de la profession a marque un
depart certain, quoique lent. Compte tenu des nombreuses lacunes et deficiences a
corriger et des inegalites d'evolution souvent criantes d'une region a 1'autre, et d'une
province a 1'autre, il reste que la preoccupation de la qualite journalistique se fait
jour de faqon irreversible depuis dix ans . Le terrain est done prepare pour faire des
annees quatre-vingt une periode de haute conscience au sein de l'entreprise et de la
profession . L'avenir de notre presse en depend .
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EXAMEN que nous avons fait des aspects commercial et redactionnel de
l'industrie de la presse ecrite nous confirme que le quotidien possede deux
roles, deux fonctions, deux imperatifs qui sont assez maladroitement accou-

ples dans 1'exploitation d'une seule et meme entreprise . Le premier de ces roles, et le
plus important, est sa mission de service public ; I'existence d'une presse libre et
vigoureuse est universellement reconnue comme etant vitale pour le fonctionnement
normal d'une societe ouverte et democratique . Voila qui confere une tache explicite
aux proprietaires des quotidiens : le devoir de s'assurer que leurs lecteurs regoivent
une information complete et equitable sur 1'etat de la societe dans laquelle ils vivent .
Les editeurs canadiens ont officiellement endosse cette obligation ; celle-ci est en effet
incluse dans une (Declaration de principep adoptee unanimement en 1977 par 1'Asso-
ciation canadienne des editeurs de quotidiens et a laquelle nous souscrivons sans
reserve .1 Nous 1'acceptons comme modele nous permettant d'evaluer le succes avec
lequel ils s'acquittent de cette tache .

Walter Lippmann, le doyen des chroniqueurs de la presse ecrite americaine, a su
parler avec eloquence du sens de cette mission :

Les nouvelles de la journee, lorsqu'elles parviennent au journal, ne
sont qu'un ramassis heteroclite de faits, de propagande, de rumeurs,
de suspicions, d'indices, d'espoirs et de craintes ; la tache qui consiste
a les selectionner et a les mettre en ordre est l'un des offices les plus
sacres que l'on puisse trouver en democratie [ . . .]. Le pouvoir de
determiner, jour apres jour, cc qui aura de l'importance et ce qui sera
neglige est si grand qu'il est inegale depuis que la papaute a perdu
son emprise sur l'ordre temporel . 2

En depit de la television, de la radio, des magazines et de toute la myriade de
publications periodiques, le quotidien demeure le premier instrument de la cueillette,
de l'organisation et de la diffusion immediates de la nouvelle et de l'opinion a l'inten-
tion du grand public . Ensemble, la declaration de I'Association et celle de Lippmann
definissent la mission sociale de cette industrie .

Le deuxieme imperatif du quotidien, malheureusement lie au premier d'une
maniere inextricable, est plus terre a terre et moins exaltant : il est commercial . Si l e
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quotidien ne joue pas le jeu de la rentabilite a l'interieur du systeme capitaliste, s'il
ne procure pas de benefices raisonnables a ses actionnaires, il ne disposera pas des
ressources necessaires pour remplir le role fondamental que la societe lui assigne .

C'est ce qu'entendait Kenneth Thomson, president de la Thomson Newspapers Limi-
ted, lorsqu'il a declare a la Commission : On a souvent dit que la responsabilite pre-

miere de tout organisme est de survivre . Pour survivre, il nous faut realiser des pro-

fits . Si un quotidien ne parvient pas a survivre, ses autres responsabilites perdent tout
leur sens .b3 Les dirigeants des autres chaines ont tenu des propos analogues, comme
on a pu le constater a la lecture du chapitre 2 .

Pas de profits, pas de quotidien ; cette dure realite nous a tous frappes de plein

fouet lors des evenements d'aout 1980 .
La survivance n'est pas une noble aspiration capable d'enflammer le journaliste ;

mais la plupart de ceux qui ont temoigne devant nous reconnaissent la legitimite de
cette dichotomie dans le role du quotidien. Elle pose le dilemme qui a preoccupe la
Commission. Elle oblige a trouver un moyen terme entre les deux imperatifs. Elle

nous amene, pratiquement, a nous poser la question suivante : quels compromis peut-
on tolerer entre 1'ideal et le possible ou, plus precisement, dans quelle mesure le quo-
tidien peut-il se permettre, de par sa qualite d'entreprise commerciale, de remplir sa

mission reconnue de service public ?

Bref, pour resumer une question qui a ete traitee en profondeur plus haut dans
le present rapport, la latitude du quotidien est passablement grande . L'industrie de la
presse ecrite est plus rentable, et de loin, que l'industrie de 1'acier, ou que l'ensemble
du secteur de la fabrication, ou que les industries du commerce de detail et des servi-

ces . En depit d'un recent recul, qui a d'ailleurs frappe I'ensemble de l'economie, elle
est plus rentable qu'elle ne 1'etait il y a dix ans, a 1'epoque ou le Comite special du
Senat sur les moyens de communications de masse (le Comite Davey) a utilise
1'expression «rip-offn pour decrire sa prosperite .

Le Comite Davey avait calcule le profit net apres impots des quotidiens en pour-
centage de la mise de fonds . Dans le present rapport, nous avons choisi de mesurer
plutot le rendement de 1'actif productif net engage . Pour etablir des comparaisons,

nos comptables ont converti les chiffres du Comite Davey selon une methode qui,
sans etre scrupuleusement exacte, permet d'obtenir une approximation sure. Les
resultats ont indique que sur dix ans, de 1958 a 1967, le rendement de 1'actif produc-
tif net engage de l'industrie avait vane entre 22,9 pour cent et 30,5 pour cent . La
moyenne, pour 1'ensemble de la periode, s'etablissait a 26 pour cent .

Notre propre compilation, effectuee a partir des donnees detaillees obtenues de
103 journaux, porte sur les annees 1974 a 1980 . Au cours de cette periode, le rende-
ment de I'actif productif net engage a vane entre 27,4 pour cent et 39,7 pour cent .
La moyenne est passee a 33,4 pour cent ; cela constitue une augmentation apprecia-
ble par rapport a la periode precedente .

Donnons un exemple qui conferera toute sa clarte a cet ensemble de donnees

statistiques . Nous avons obtenu les bilans des compagnies en confidence, mais cer-
tains des succes remportes par l'industrie sont de notoriete publique . Lorsque la
Thomson Newspapers Limited a tenu son assemblee generale le 21 mai 1981, les
administrateurs ont annonce un dividende trimestriel de 20 cents par action . Le

Globe and Mail, propriete de la chaine Thomson, a rapporte que Kenneth Thomson
lui-meme detient environ 35 millions d'actions; il a done realise un benefice de 7 mil-
lions de dollars sur une periode de trois mois .
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On peut faire remarquer, en passant, que les journaux Thomson sont l'entreprise
journalistique la plus manifestement rentable au Canada, mais qu'en 1980, la pro-
portion du revenu total qu'elle consacrait a la nouvelle et au contenu redactionnel de
ses journaux canadiens etait inferieure de 24 pour cent a la moyenne de 1'ensemble
de l'industrie . Voila qui en dit long sur la politique d'efficacite commerciale pour
laquelle la compagnie est reputee . Voila qui nous permet en outre de conclure que le
profit, par opposition au service redactionnel, est un mobile plus eleve dans I'echelle
de priorite de Thomson que dans celle de ses «homologuesD . (On ne peut pas les appe-
ler ses concurrents, puisque la Thomson evite scrupuleusement toute concurrence . )

Que cet ordre de priorite soit un resultat automatique de la concentration de
propriete ou de I'appartenance a un conglomerat, ou qu'il puisse aussi exister dans un
journal possede par un proprietaire unique, est une question qui ne releve pas de
notre, propos . Ce qu'iI importe par contre de signaler dans le cas de Thomson, c'est
que l'orientation de la societe mere s'applique a 40 journaux canadiens, et non a un
seul .

Cette situation semble cependant, de fait, confirmer 1'analyse proposee a la
Commission par le professeur Henry Mintzberg de l'universite McGill, specialiste de
reputation mondiale dans le domaine de l'organisation et de la gestion des entrepri-
ses . Mintzberg soutient que tout organisme a caractere divisionnaire, dont Thomson
represente l'exemple principal mais non pas le seul dans le domaine du journalisme
au Canada, est soumis a des pressions internes qui entravent sa capacite de se com-
porter d'une maniere responsable a 1'egard de la societe .

Et la responsabilite sociale est ici ce qui nous interesse . Dans le present chapitre,
nous tenterons d'evaluer I'efficacite avec laquelle est rempli le role social d'une
industrie qui, selon les termes de Gordon Fisher de Southam, «n'est pas seulement
une entreprise, mais aussi une partie integrante du processus democratiqueD .4 A cha-
que entreprise commerciale, une responsabilite sociale est devolue ; mais, dans la plu-
part des cas, elle constitue une obligation envers des individus en leur qualite de
clients . Sur ce plan, une entreprise oeuvrant dans le domaine de I'information et de
l'opinion, et exercant une influence fondamentale sur la maniere dont la societe se
considere, ne saurait se comparer a nulle autre .

Bien entendu, nous jonglons avec des imponderables et notre evaluation sera
necessairement quelque peu subjective ; mais, toutes les fois ou cela sera possible,
nous tenterons de confronter nos jugements subjectifs a des normes objectives . Cette
aobjectivationb aura ses lacunes ; le journalisme est davantage un art qu'une science,
et il se prete fort mal a une analyse empirique . Les postes d'un budget ne sont pas
des indicateurs de la qualite journalistique . Neanmoins, ils constituent un indice
mesurable de 1'importance qu'accorde un quotidien a sa mission sociale .

II faut mentionner que nous tiendrons dument compte de la sagesse collective
dont nous avons recu plus d'un echo . Pendant quatre mois d'audiences publiques, la
Commission a parcouru le pays de Victoria a Halifax et entendu des avis eclaires sur
I'etat actuel de l'industrie des quotidiens et sur ce que l'on pourrait faire pour ame-
liorer la situation . Elie a examine I'experience accumulee dans les autres pays et une
recherche approfondie lui a livre des faits a partir desquels tirer des conclusions .
Dans le present chapitre, nous tenterons d'evaluer ce que nous avons appris . Nous
n'entendons pas distribuer des bulletins de notes aux journaux ; notre echantillon,
bien qu'il ait ete vaste, ne 1'etait pas suffisamment pour nous permettre de presenter
un rapport detaille sur les quelque 100 quotidiens des deux langues qui fon t
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aujourd'hui partie de cette industrie . Nous esquisserons plutot certaines grandes con-

clusions sur les forces et les faiblesses du journalisme ecrit, tel qu'il se pratique dans
le systeme actuel .

Sur presque tous les plans techniques, et par la nous entendons les artifices de
technique que l'on met en oeuvre pour commercialiser la nouvelle a titre de bien de
consommation, les quotidiens font meilleure figure qu'il y a dix ans . Ils sont mieux

produits, leur presentation est plus attrayante, leur contenu est mieux organise, la
redaction est plus habile, ils sont plus faciles a lire, bref, ils parviennent a realiser
avec plus d'efficacite ce qu'ils entreprennent .

Parrallelement a ces ameliorations techniques, cependant, il se produit certaines
transformations moins heureuses . La salle de redaction tout en desordre, jonchee de
papiers, a ete remplacee par un atelier electronique informatise qui a porte le coup
de grace a la salle de composition et a I'atelier traditionnels . Cette innovation permet

de faire d'enormes economies de main-d'oeuvre et d'exploitation ; mais cette nouvelle
«efficacitep s'accompagne d'un manque de synchronisme entre 1'evenement et la nou-

velle que le quotidien peut difficilement se permettre . Ainsi, pour que le journal

paraisse a temps, il faut avancer les heures de tombee ; en consequence, le journal du
jour renferme surtout des nouvelles de la veille . En outre, il existe de moins en moins
d'editions successives permettant au cours de la journee d'actualiser les nouvelles . Un

redacteur en chef qui a quitte le monde du journalisme nous a confie avec tristesse :

nA ma connaissance, le quotidien est le seul moyen de communication qui ait
regresse, en depit des progres techniques .))5 Cela se fait particulierement sentir chez
les quotidiens de 1'apres-midi, qui ne publient plus les cotes de cloture de la Bourse,
ni de reportages sur la periode de questions a la Chambre des communes . Voila une

des raisons (mais non la seule) pour lesquelles partout en Amerique du Nord, les
quotidiens de I'apres-midi perdent du terrain au profit des quotidiens du matin .

Un journal a cependant choisi de combattre cette tendance ; c'est Le Soleil de
Quebec, qui publie une edition de I'apres-midi et tente de mettre en valeur le fait

qu'il offre des anouvelles fraichesb. Mais, comme son editeur nous 1'a dit : «Peut-etre

qu'on se trompe, peut-etre qu'on nage contre le courant .D 6

Ailleurs que sur le plan des procedes mecaniques, 1'affinement des competences

dans la profession engendre un resultat d'une nature differente : l'homogeneisation du

produit . Tant par leur style redactionnel que par leur presentation et leurs methodes

de mise en page, les quotidiens sont de plus en plus uniformes, ils favorisent de moins
en moins la personnalisation . C'est vrai tout autant de chaque quotidien sur le plan
interne-la redaction et le traitement de la nouvelle etant encastres dans un moule
normalisant-que des chaines, oiu l'on applique a tous les quotidiens du groupe les

formules qui ont reussi a l'un d'entre eux . 11 est possible de distinguer un quotidien

Thomson d'un quotidien Southam . S'il en resulte une amelioration authentique du
savoir-faire, nous serions sans doute malvenus de nous plaindre ; peut-etre, cepen-

dant, nous permettra-t-on de garder un brin de nostalgie pour l'originalite que l'on a

sacrifiee sur cet autel .

La concentration du contenu redactionnel

Une autre forme d'homogeneisation nous parait plus inquietante, car elle se produit
precisement dans le domaine qui nous occupe : le reportage et I'interpretation des
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affaires publiques a tous les echelons autres que celui des questions purement locales .
En remontant aux sources, on peut I'attribuer dans une large mesure a la concentra-
tion de la propriete dans l'industrie des quotidiens ; de fait, par analogie, on pourrait

I'appeler la aconcentration du contenu redactionnelb .

Disons tout d'abord que le Canada a la chance d'avoir un contingent de repor-
ters et de commentateurs d'affaires publiques qui desservent bien leurs lecteurs .
Christopher Young, Richard Gwyn, Lysiane Gagnon, Geoffrey Stevens, Douglas
Fisher, Dominique Clift, Don Braid et Norman Webster sont quelques-uns des noms
qui nous viennent immediatement a 1'esprit (quoique meme au sein de ce groupe,
deux personnes aient recemment accede a des postes administratifs) . Mais il ne sont
pas assez nombreux, et le contingent se degarnit . Les chroniques souscrites, suscepti-
bles d'offrir aux lecteurs de l'ensemble du pays des points de vue diversifies, sont
presque inexistantes au Canada . Une demi-douzaine de reporters parmi les plus
capables du pays ont brutalement ete retires de I'arene lorsque le service de nouvelles
FP a ete supprime, le groupe FP ayant ete absorbe par Thomson Newspapers . La
plupart de ces excellents journalistes ont entierement disparu de la scene des quoti-
diens; comme le chroniqueur de Southam, Allan Fotheringham, 1'a souligne, ils ont
emigre vers la radio-television, les magazines et d'autres champs d'activite .

La variete de l'information et de l'opinion s'etiole tant regionalement que natio-
nalement . Comme on I'affirmait dans l'une de nos enquetes : «La concentration de la
propriete a reduit la diversite des points de vue issus des tribunes de la presse de la

Chambre des communes et des assemblees legislatives [ . . .] . Les journaux monopo-
listes au Canada n'ont guere pris de mesures pour compenser la perte de diversite

qu'a engendre la fermeture de leurs concurrents .» 7

La composition des tribunes de presse a change radicalement . Le nombre de

journaux qui y affectent des redacteurs decline et l'on se fie de plus en plus aux agen-
ces de presse des groupes . A Ottawa, on constate une absence marquee de reporters

provenant d'ailleurs que du centre du Canada . Mais au fur et a mesure que la repre-
sentation des quotidiens baisse, celle des radio-telediffuseurs s'accroit ; depuis 1975,
le contingent de journalistes le plus important, et celui qui compte le plus de repor-
ters specialises, est celui de Radio-Canada .

Il s'ensuit que les quotidiens dependent de plus en plus de la couverture assuree
par la Presse canadienne, dont le bureau d'Ottawa s'agrandit en consequence . Mais
quelque efficace que soit la PC, elle adopte necessairement une perspective centrale

et 1'on ne saurait s'attendre qu'elle reflete pleinement les interets et les preoccupa-
tions des regions . La PC n'emploie encore aujourd'hui que trois redacteurs de langue
frangaise, sur un total de 30, a son bureau d'Ottawa . Toujours d'apres I'etude citee
plus haut :

La concentration de la propriete est manifestement la principale
cause sous-jacente de cette tendance a long terme, qui consiste a ins-
tituer des services de groupe et a supprimer les correspondants ayant
pour tache d'interpreter la politique federale a l'intention d'une clien-
tele locale et regionale. Cette tendance peut amener une couverture
plus uniforme de la scene federale dans I'ensemble du Canada, mais
cela ne veut pas dire qu'elle contribuera a la cohesion nationale . Une
couverture qui ne tient pas compte des preoccupations locales a pro-
bablement une portee limitee aupres de la population .

Voila qui est de mauvaise augure .
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La situation se deteriore en outre pour cc qui est des reportages sur les affaires

publiques internationales . Si l'une des fonctions primordiales de la presse est de

decrire une nation a ses habitants, cela ne veut pas dire que le regard sur soi suffise .

Le Canada n'est pas seulement une nation americaine ; c'est une nation du Pacifique,

de 1'Atlantique, de 1'Arctique . 11 fait partie d'un monde ou les distances n'existent

plus ; il ne peut se comprendre pleinement, ne peut saisir son identite que dans un

contexte mondial . Or, nos quotidiens ne se sont pas departis de leur esprit de clocher .

Autant les regions du Canada perdent un atout precieux par suite de I'absence
de perspectives regionales a Ottawa, autant le Canada souffre d'une absence de pers-
pectives canadiennes sur les questions internationales . Nous avons deja souligne, et

critique, le fait que la couverture de 1'etranger par la Presse canadienne diminue pro-

gressivement; nous estimons qu'il se fait sentir un besoin urgent de reportages docu-
mentes, effectues par des Canadiens pour des Canadiens . Mais les torts de la PC
dans cette question sont fondamentalement ceux des proprietaires de quotidiens : la

PC est leur creature .

Les proprietaires ont manifeste leur manque d'interet a cet egard d'une maniere

encore plus directe . Le nombre de correspondants canadiens a 1'etranger, depeches
par un quotidien unique, n'a jamais ete imposant (il a toujours ete minuscule par

rapport a tout autre pays comparable) ; et pourtant, il diminue . Ces dernieres annees,

on a ferme des bureaux en Asie, en Amerique du Sud, en Afrique, a Moscou, a

Rome, a Paris . Une ou deux nouvelles affectations n'ont pas suffi a compenser ces

fermetures . Southam maintient sa propre agence, mais aucun quotidien du Quebec,
et presque aucun dans le reste du Canada, n'a de redacteur maison en Europe . Le

Moyen-Orient est une source constante de tension mondiale depuis des decennies, et
on n'y a pas depeche un seul correspondant canadian attitre . Ces lacunes sont en par-

tie comblees par la presence de quelques pigistes a 1'etranger ; mais ceux-ci s'y trou-
vent de leur propre initiative, et non de celle des proprietaires de quotidiens .

Le public a le droit de s'inquieter de cette attitude negligente ; une information

convenable sur les questions internationales ne constitue ni un caprice ni un luxe . Le

professeur John Sigler de l'universite Carleton nous a affirme : «Nous sommes tres

loin d'utiliser a bon escient notre capacite de scruter notre environnement pour en
tirer les moyens d'assurer la survivance du genre humain pour les cent prochaines

annees .» g

Ces mesures, pour etre sensees, doivent etre fondees sur la connaissance et la

comprehension. A cet egard, Sigler a concede un fait que bon nombre d'etudes ont

montre: pour la couverture des questions internationales, la plupart des gens se fient
d'abord et avant tout a la television et ne recourent qu'en second lieu aux quotidiens .

11 a cependant ajoute que cette conclusion ne nous disait strictement rien sur la qua-
lite de l'information obtenue, ni sur le souvenir que la population en conserve . Une

serie d'etudes realisees aux Etats-Unis a 1'echelle du pays a permis de faire des
decouvertes interessantes a ce sujet .9 pApres compilation des resultats, a declare
Sigler, on a pu constater que c'etaient les grands consommateurs de presse ecrite qui
obtenaient de bons resultats, et non les grands consommateurs de television ou de

radio. Il semble donc que sur le plan de 1'acquisition des connaissances, la presse

ecrite ait une grande responsabilite.pl o
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Les editeurs, a l'instar de Margaret Hamilton, presidente des journaux Thom-
son, et de Martin Goodman, president de la Presse canadienne et du Star de
Toronto, retorquent habituellement a cela que les lecteurs sont satisfaits de ce qu'on
leur donne . «Ou est-il, ce tolle?», s'est demande Goodman .11 Peut-etre les editeurs ne
I'entendent-ils pas ; mais d'autres ont 1'ouie plus fine . Les deux parties ont recours a
des sondages d'opinion pour prouver que I'adversaire a tort . Sigler a cite une etude
realisee pour le compte du ministere des Affaires exterieures, on 87 pour cent des
repondants avaient declare vouloir obtenir davantage d'information sur les questions
internationales . Les sujets qui revenaient le plus souvent etaient : la protection des
oceans et des peches, les negociations commerciales et douanieres, les operations de
maintien de la paix des Nations unies, le desarmement, la securite collective, I'aide
aux pays etrangers et les droits de la personne dans les autres pays .

Ce sont toutes des questions qui presentent un interet particulier pour le
Canada, ajoutait Sigler ajoutait ; et elles ne seront pas necessairement bien traitees si
l'on se fie uniquement aux agences de presse non canadiennes et aux autres sources
etrangeres pour les couvrir . 1 2

La necessite de la competence

Si nous nous lions surtout a la presse pour uscruter le milieu dans lequel nous vivonsp,,
la necessite d'une haute competence de la part des journalistes se fait alors sentir
dans presque tous les aspects de la vie quotidienne . Et plus des sujets tels que la
science, les techniques, 1'economie, les affaires de 1'Etat et 1'evolution sociale devien-
nent complexes, plus il est essentiel de les rendre intelligibles a la population . Per-
sonne d'entre nous ne depend de la presse pour se maintenir a jour dans son propre
champ de specialisation, mais nous y recourons tous a titre de premiere source
d'information dans les domaines que nous connaissons moins bien . Pour que la presse
s'acquitte de son role avec efficacite, elle doit employer des gens possedant des con-
naissances specialisees et capables de les communiquer au profane . C'est la seule
maniere dont on peut amener une societe a faire des choix eclaires .

Bien peu d'indices nous laissent croire que les journaux ont reconnu leur nou-
velle responsabilite dans ce domaine; chose certaine, leurs succes y sont maigres .
Dans tout le secteur des affaires publiques, la force du journalisme populaire reside
dans sa capacite de s'emparer des questions qu'il est possible de dramatiser pour leur
conferer un caractere nemouvantp - par exemple la detresse d'une mere immigrante
risquant la deportation - mais sa faiblesse reside dans sa difficulte a demeler 1'eche-
veau des considerations qui influent sur la politique de l'immigration . Il est facile de
relater des evenements dramatiques et des conflits armes . Mais pour debrouiller une
question complexe de maniere a forcer I'attention du lecteur moyen, il faut du temps,
de la recherche, de la reflexion, de la comprehension, un certain talent - et de
I'argent .

Les quotidiens canadiens emploient relativement peu de specialistes, c'est-a-dire
des personnes possedant une formation universitaire ou professionnelle en droit, en
physique, en sociologie, etc . S'il en est ainsi, c'est notamment parce qu'ils ne sont pas
disposes a payer pour obtenir ce genre de competences . 11 est notoire, et c'est un fait
reconnu universellement au sein de la profession elle-meme, que l'un des secteurs les
plus faibles du journalisme est celui des affaires, des finances et de 1'economie . Or,
un economiste competent peut obtenir dans le secteur industriel ou gouvernementa l
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un salaire de beaucoup superieur a celui qu'il aurait comme journaliste . Et lorsque

pareil oiseau rare se rencontre dans un quotidien, on ne saurait s'attendre qu'il y

fasse long feu . Un haut fonctionnaire a declare a la Commission que la facilite avec
laquelle des journalistes etablis possedant une solide reputation a I'echelle nationale
pouvaient etre attires par la fonction publique pour une question de sous le deconcer-

tait ; la chose lui paraissait presque scandaleuse . On nous a cite un grand nombre de

cas semblables .

La specialisation est freinee de meme par une vision romantique persistante du

journalisme qui hante davantage les patrons que les journalistes eux-memes ; il s'agit
de cette conception selon laquelle le reporter ideal est un «generalisteb, un esprit uni-

versel, capable de traiter avec competence de n'importe quel sujet . S'il a a ecrire un
article sur une question complexe dont il ne connait pas le premier mot, il effectue
une recherche expeditive dans la documentation du journal, il interviewe une demi-
douzaine de specialistes par telephone, il ecarte du sujet les details superflus, i1 y met
un peu de pittoresque et il cerne la question en un article clair et succinct oil il n'y a
pas une phrase de plus de 12 mots .

Un principe analogue nuit a la specialisation d'un reporter qui ne possede pas au
depart de competences dans un domaine precis . On peut trouver, qa et la, une ou

deux exceptions a la regle . Un bon reporter de faits divers conservera peut-etre son
poste en se gagnant la confiance de ses acontactsp aupres de la police . Le titulaire de

la chronique medicale peut lui aussi aspirer a la permanence . II (ou, pour une raison
ou pour une autre, plus souvent elle) dispose du temps et de la liberte qui lui permet-
tent de se familiariser avec son sujet et de s'imposer aux yeux d'un secteur profes-
sionnel mefiant, en redigeant ses comptes rendus avec precaution et rigueur .

Mais la plupart du temps, meme la ou le systeme des affectations est en vigueur,
on change regulierement de secteur et le reporter qui s'est familiarise avec un

domaine se retrouve soudainement parachute ailleurs . On justifie ce jeu de chaises

musicales en alleguant que le reporter s'encrouterait s'il conservait trop longtemps
son affectation, ou meme qu'il pourrait etre soudoye par un groupe influent et s'en
faire le porte-parole au lieu de demeurer un observateur farouchement impartial .

Comme un directeur administratif nous le disait assez curieusement : dOn peut en

venir a maitriser un sujet trop a fond .)) Si 1'on avait applique ce principe il y a 25 ans

dans le cas de Wilfred List du Globe and Mail, le Canada aurait perdu un journa-

liste exceptionnel dans l'une des affectations les plus difficiles qui soient : celle des

relations de travail .

Ce systeme de roulement fait perdre du poids a 1'ensemble du compte rendu

journalistique ; si les parties sont produites par des redacteurs qui ne possedent pas
completement leur sujet, le tout n'est pas aussi digne de foi qu'il pourrait 1'etre .

Le journaliste specialiste a un autre role a remplir . Le Comite Davey a adopte

un critere simple pour evaluer le rendement d'un journal : dans quelle mesure par-

vient-il a preparer ses lecteurs a l'evolution sociale? Le Comite ne cherchait pas par

IA a preconiser 1'activisme, ni 1'adoption d'attitudes radicales ; il ne faisait que recon-

naitre le truisme suivant : nous vivons dans une periode de transformations sans pre-
cedent, toute evolution subite touchant la vie des individus occasionne une disloca-
tion sociale et la presse peut servir a amortir les contrecoups en decelant les

changements assez longtemps a l'avance .
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La detection des tendances est reconnue depuis longtemps comme une fonction
de la presse . Elie devient progressivement plus cruciale, mais les journaux Wont pas
connu, jusqu'a present, de succes eclatants a cet egard . Its ont ete lents, par exemple,
a deceler la menace de la degradation de 1'environnement . Il y a plus de 20 ans, le
magazine Maclean's publiait une serie d'articles quasi prophetiques sur la pollution
de la terre, de 1'air et de 1'eau ; on I'a accueillie avec scepticisme et les quotidiens ne
se sont pas interesses a la question avant que le processus ne se soit encore davantage
aggrave . Ils ont ete tout aussi lents a reconnaitre les repercussions sociales et econo-
miques du vieillissement de la population . Meme dans un domaine qui les touche
d'une maniere aussi vitale que le mariage de l'informatique et des telecommunica-
tions, les articles ont encore de vagues relents de science-fiction . On a laisse aux gou-
vernements et a quelques entrepreneurs clairvoyants le soin de decouvrir qu'une revo-
lution de l'information etait en train de"se produire .

C'est la que les specialistes pourraient entrer en scene . Si on leur fournissait le
temps et les moyens d'etudier plus a fond leur domaine d'interet, ils pourraient con-
tribuer a sensibiliser la population aux transformations que lui reserve 1'avenir .

11 appert que seuls le temps et les ressources manquent, que le desir d'accomplir
cette oeuvre est deja present chez les journalistes . Un exemple du probleme nous a
ete soumis par un reporter du bureau d'Ottawa de la Presse canadienne, qui attribue
a ses redacteurs des responsabilites precises concernant les travaux du gouvernement
au sein de ses divers ministeres . Il nous a declare :

Ceux qui, parmi nous, fonctionnent selon le systeme des affectations
se retrouvent avec deux, trois, quatre domaines ou plus a couvrir.
Ainsi, pour ma part, je m'occupe de I'habitation, je m'occupe de la
sante, je m'occupe de la medecine, je m'occupe des pensions, je
m'occupe du bien-etre social, je m'occupe d'une partie des transferts
fiscaux entre le federal et les provinces, et aussi du secteur hypothe-
caire . Et je crois bien que chacun de ces domaines, ou presque, pour-
rait faire I'objet d'une seule affectation . Mais il se trouve que je les
cumule toutes . Et alors, en pensant aussi aux affectations de mes col-
legues, je pourrais vous dresser une longue liste d'evenements qui
n'ont pas ete couverts parce que nous n'avions carrement pas le
temps de nous en occuper .1 3

Bien entendu, la situation est la meme dans la plupart des quotidiens, et elle est
loin de correspondre a l'ideal . Cet ideal est bien rarement atteint, ce qui nous ramene
a notre question initiale des cbmpromis a faire entre les couts et la qualite . Nous
ferons quelques recommandations a ce propos plus loin dans le present rapport .

Apres le grand bouleversement

Si la qualite ne dependait que des journalistes, elle serait peut-etre plus elevee, mais
ce ne serait pas necessairement le cas : en effet, il faudrait etre bien natf pour consi-
derer les journalistes comme une race de surhommes a 1'abri de toute gaffe, de toute
erreur de jugement . Its sont aussi faillibles que leurs employeurs et n'ont pas la
meme responsabilite globale envers le succes commercial de 1'entreprise . Mais collec-
tivement, ils desirent ardemment rehausser leurs propres baremes de qualite et, a
tort ou a raison, ont l'impression que les proprietaires leur mettent des batons dans
les roues parce qu'ils ne sont pas prets a payer le prix . Cette impression est tout a fait
naturelle et loin d'etre nouvelle ; mais on 1'eprouva avec une intensite particuliere (ou
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devrait-on dire dans le plus profond accablement) apres le grand bouleversement qui
a ebranle l'industrie en aout 1980, bouleversement qui avait des causes purement eco-
nomiques .

Les recherchistes de la Commission ont sillonne le pays pour recueillir l'opinion
des journalistes de douzaines de quotidiens et les comparer a celle des redacteurs en

chef et des employeurs . Ils ont decouvert que la mort subite du Star de Montreal, la

disparition subsequente et simultanee du Journal d'Ottawa et de la Tribune de Win-

nipeg, les marches conclus entre les grandes chaines a Vancouver et a Montreal et le
fusionnement des deux quotidiens de Victoria avaient plonge bon nombre d'equipes
de redaction dans un etat de desillusion frisant le desespoir . Les journalistes etaient

consternes . Le sentiment qu'ils s'acquittaient d'une mission sociale fondamentale,

soutenus en cela par leurs proprietaires, s'etait dissipe en meme temps que les quoti-
diens frappes .

Bien entendu, les tout premiers effets du bouleversement se sont faits sentir chez
ceux qui avaient soudainement ete mis a pied ; mais le malaise s'est propage bien au

dela . Voici quelques commentaires, representatifs de bien d'autres, tires de l'une de
nos etudes . 1 4

Un reporter chevronne : «Je suis alle dejeuner, j'ai fait une interview, je suis ren-

tre vers 15h30 et j'ai demande : `Quoi de neuf?' [ . . .] Grands dieux, il y avait une

note au tableau et j'etais mis a la porte! Jamais je n'oublierai le choc que m'a cause
cette maniere brutale de proceder . u

Un reporter d'un quotidien qui a survecu : «Je me sens menace . Je marche sur

des oeufs, et vous pouvez etre persuades que je ne deplace pas beaucoup d'air [ . . .] .
II est possible que je sois nerveux pour rien et peut-etre devrais-je me sentir en secu-

rite . Tout cc que je puis vous dire, c'est que je ne travaille plus aussi bien qu'avant et
que je n'ai plus autant d'ardeur . p

Un reporter qui a trouve du travail dans une autre ville : aQuand je suis arrive

ici, j'avais l'impression d'etre un rate . Je sais bien que cela n'a pas de sens, mais
quand un journal se derobe sous nos pieds, on a l'impression que, d'une maniere ou
d'une autre on y est pour quelque chose . Alors, si vous voulez savoir quel est 1'effet
de lAiminution de la concurrence sur le journaliste, sur le pauvre type qui perd son

emploi, la reponse est tres claire. On est atterre . On perd son amour-propre . Cela
nous fait perdre notre confiance en soi et l'on commence a`decrocher' . p

Un reporter devenu relationniste : «Je suis devenu un gratte-papier . La mort de

mon journal a transforme les journalistes en gratte-papier . Point .)) Un autre dans la

meme veine : «J'ai un emploi que je deteste [ . . .] . Je fais de I'argent, mais le moins
que je puisse dire, c'est que je ne suis pas bien dans ma peau . »

Un reporter devenu fonctionnaire : «C'est tout ce qu'il me reste . 11 n'y a pas de

nouveaux emplois dans le journalisme et j'ai deja detenu la plupart des anciens . C'est

cela, mon avenir . C'est la vie . J'ai occupe des postes-cles dans quelques-uns des meil-
leurs journaux du pays . Je connais mon metier et je pensais que je le faisais bien . A

present, j'ecris des lettres pour un ministre, lesquelles ne sortiront meme jamais de
son bureau et je suis reconnaissant - reconnaissant, vous m'entendez? - parce que
j'ai cet emploi . p

Enfin, un redacteur respecte, lui aussi devenu fonctionnaire: «L'effondrement

[ . . .] m'a dessille les yeux . J'avais une vision idealiste du journalisme; je le conside-

rais certainement superieur au genre d'emploi que je detiens actuellement . Mais a
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peu pres tous ceux que je connais qui ont ete touches par les fermetures disent qu'ils
ne verront jamais plus le journalisme du meme oeil . Tout a coup, on se rend compte
qu'un journal est exploite comme n'importe quelle autre entreprise commerciale . On
n'est que l'un des multiples rouages d'une gigantesque machine impersonnelle . On se
sent diminue . b

Diminue . C'est le theme qui est revenu le plus frequemment et, fait tres signifi-
catif, iI n'etait pas confine aux villes frappees par la perte d'un quotidien . Le senti-

ment s'est repandu dans toutes les salles de redaction du pays et s'est propage aux
commentaires formules par les employes des magazines, de la radio et de la televi-
sion . Le rapport Davey a utilise une expression devenue memorable lorsqu'il a quali-
fie la plupart des salles de redaction dejournaux d'ossuaires de reves brises . Tout a
coup, cet ossuaire prend 1'allure d'une necropole .

Le desenchantement est d'autant plus grand que le monde journalistique avait
eu tendance a accepter progressivement l'imperatif commercial de l'industrie . Les
journalistes qui entraient dans le metier au cours des annees soixante etaient atteints
du virus de la rebellion contre 1'establishment qui sevissait alors ; ils faisaient partie

de la «generation engageeo, c'etaient des reformistes impatients portes vers le journa-
lisme revendicateur et meprisant le mobile du profit . Leur ont succede, au cours
des annees soixante-dix, de nouveaux venus relativement conformistes, non moins
devoues a la cause de la qualite, mais plus soucieux d'impartialite et de ponde-
ration et davantage prets a rechercher la qualite a l'interieur du systeme . Leur foi
dans le systeme a maintenant ete ebranlee, et leur motivation se trouve affaiblie
d'autant .

Cette affirmation est dans une certaine mesure moins exacte pour le Quebec que
pour le reste du Canada . La transformation socio-economique du Quebec est plus
recente et s'est poursuivie d'une maniere plus soutenue ; les journalistes y sont profon-
dement engages depuis le debut . Par ailleurs, la pratique du journalisme en territoire
francophone differe a biens des egards des normes que I'on trouve au Canada
anglais . Nous avons deja traite de ces differences au chapitre 6 .

Le «journalisme d'etude de marche »

Dans toute entreprise, les tensions entre I'employeur et les employes sont inevitables,
quoique pas necessairement malsaines . Les deux parties voient le role de I'entreprise
dans une perspective tout a fait differente . Ces tensions revetent un caractere parti-
culier dans 1'industrie de la presse ecrite car, comme nous croyons 1'avoir suffisam-
ment montre, un quotidien n'est pas une entreprise comme les autres . A cause de ses
deux objectifs fondamentaux, soit la rentabilite et le service public, il est tiraille dans
deux directions opposees .

Les tensions, dans un quotidien, ne surviennent pas uniquement entre les pro-
prietaires et les journalistes, mais aussi entre ceux-ci et les redacteurs en chef et les
autres cadres de la redaction . Le journaliste, particulierement celui, qui a une affec-
tation ou une specialite, considere qu'on n'accorde jamais assez d'espace et d'impor-
tance aux sujets qui accaparent son temps et son esprit . Le redacteur en chef, cher-
chant a equilibrer tous les interets particuliers, n'en satisfait aucun. Mais, en general,
on peut dire qu'iI se fait chez les journalistes un consensus qui ne concorde pas tou-
jours avec l'ordre de priorite de la direction .

L'un des domaines oil nous avons constate 1'existence d'une' mesentente gene-
rale, ou a tout le moins d'une divergence d'opinions sur la priorite a accorder a u n

BILAN 187



principe, est celui que certains journalistes qualifient derisoirement de njournalisme
d'etude de marchea : la pratique qui consiste a tester le marche en sondant l'opinion
de la clientele . Les journalistes, et en particulier les plus jeunes, nous en ont pane

acerbement . La question est venue sur le tapis, entre autres endroits, a Montreal, on
deux reporters ont parle des frustrations que leur causait le mode de travail qui leur

etait impose . Dans la declaration qu'ils faisaient au nom de la Guilde des employes de
journaux de Montreal, ils affirmaient : nLes journalistes ne croient pas que les direc-
teurs et les proprietaires s'interessent profondement, ni avec constance, a I'epanouis-
sement des talents . Par consequent, ils ne croient pas que les directeurs et les proprie-
taires tiennent vraiment a mieux desservir le public en favorisant la decouverte de
manieres nouvelles et interessantes d'ecrire et de presenter la nouvelle .)) 1 5

Interroge sur le sujet, l'un des reporters a precise certaines des frustrations qu'il

eprouvait : pC'est la profondeur que l'on demande a un reporter [ . . .] . Je crois que la
constatation suivante s'applique a une bonne part du travail redactionnel qui se fait
au sein des quotidiens a grand tirage : simplement, la direction ne veut pas consacrer,
ou n'a pas, ou dit qu'elle n'a pas, assez d'argent pour creer le genre de ressources qui
lui permettrait de fournir a la population les debats de fond qu'elle merite . Je crois
que, trop souvent, les quotidiens se servent du pretexte que la population ne veut pas
de ces debats de fond, ou ne s'y interesse pas, et affirment que les etudes de marche
montrent ceci, ou cela . Et c'est tres frustrant pour un journaliste de decouvrir que sa

carriere est partiellement surbordonnee a des etudes de marche [ . . .] . On m'a dit de

voir les choses sous I'angle de la consommation, de pondre des articles de consomma-
tion . Ce qui en decoule, c'est qu'on a constamment l'impression d'agir en fonction

d'une idee preconque de ce que le public veut lire . Et cette idee est fabriquee, si je ne
m'abuse, par les etudes de marche .0 6

Beaucoup soupgonnent que les journaux sont a la remorque des gouts du public
plutot qu'ils ne les forment, et qu'ils negligent ainsi leur pouvoir inconteste d'influen-

cer 1'attitude intellectuelle de la collectivite . Eric Wells, ancien redacteur en chef de

la Tribune de Winnipeg, a qualifie le resultat de «Pablum Canadau .17 11 est difficile
de determiner exactement dans quelle mesure cette accusation est justifiee, mais elle

I'est surement en partie . Les redacteurs en chef avises font un usage prudent des son-
dages de la clientele, sachant que si elles sont de bons indicateurs de l'accueil reserve
au produit actuel, les enquetes de ce type apportent bien peu de choses sur le plan de
l'innovation et de la creativite .

Les lecteurs demandent a un journal de leur dire ce qu'ils doivent considerer

comme important . Ils se retrouvent devant des journaux qui menent des etudes de
marche pour demander aux lecteurs de leur dire a eux ce qu'ils doivent considerer

comme important . L'edition par sondage cree une retroaction en circuit ferme, dans
laquelle redacteurs en chef, reporters, lecteurs et annonceurs tournent tous en rond
en s'examinant les uns les autres . On cherche a sonder la conscience des lecteurs plu-

tot que de se mettre en quete de la nouvelle.

Et les sondages exercent une influence considerable, il n'y a aucun doute la-des-

sus . Une vaste etude de douze marches de quotidiens canadiens et americains, effec-
tuee en 1979 pour le compte de I'American Society of Newspaper Editors dans le
cadre du Newspaper Readership Project, a eu des repercussions profondes sur la

presse de 1'ensemble du continent . Elie prevenait les redacteurs en chef que, bien qu e
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la nouvelle serieuse soit toujours I'assise de la presse ecrite, les quotidiens etaient en
train de perdre contact avec leurs lecteurs, parce qu'ils etaient trop impersonnels et
s'interessaient trop a des questions complexes. L'etude decrivait 1'emergence d'un

nouvel egocentrisme chez les lecteurs de tous ages : (Alors qu'auparavant on cher-

chait a s'ameliorer, maintenant, on cherche de plus en plus a se realiser, a reussir, a
gratifier ses propres desirs et besoins immediats . Pour l'industrie journalistique, cela
signifie que le lecteur veut davantage se faire conseiller sur des manieres de regler ses
problemes emotionnels, de comprendre les autres, d'etre bien dans sa peau et de s'ali-
menter correctement, de s'amuser, et de se realiser globalement .)) 1 g Cette etude qua-
lifiait en termes d'analyse de marche ce que Tom Wolfe avait deja appele «the Me

Generation)) . Elle conseillait aux quotidiens de passer un nnouveau contrat socialp
avec leurs lecteurs . II en est resulte I'acceleration generale d'une tendance journalis-
tique, qui se manifestait deja avec une certaine force : une tendance a 1'augmentation
des reportages sur les modes de vie, a la banalisation de la nouvelle et, dans les cas
extremes, a ce que l'on a surnomme le «journalisme disco)).

Les etudes de marche aident a determiner le genre de journaux qu'on lancera .

La creation du Sun de Toronto et de tabloids semblables a Montreal et a Quebec a

ete precedee par des etudes destinees a decouvrir ce qui attirerait a la fois les lecteurs
et les publicitaires . Au moment de la redaction du present rapport, Southam avait
apparemment decide, apres une etude approfondie du marche, de ne pas lancer a
Vancouver un troisieme journal qui aurait ete aussi un tabloid .

Loin de nous l'intention d'afficher ici un parti pris elitiste a I'endroit des
tabloids, qui se caracterisent habituellement par un traitement anime et desinvolte de
la nouvelle, 1'insistance sur le sport et les loisirs, une variete de chroniques editoriales
hautes en couleur et presentees sur un ton generalement irreverencieux. Les tabloids
qui ont fait leur apparition au cours de la derniere decennie connaissent un grand
succes et occupent une place legitime dans le monde de la presse . Ils ont fait naitre la
concurrence dans certaines villes oiu elle etait absente et ont attire une foule de nou-
veaux lecteurs pour lesquels les quotidiens traditionnels avaient perdu leur attrait . Ils
ne fournissent cependant pas (ni ne pretendent le faire) une information vraiment
exhaustive, accompagnee d'analyses et de commentaires eclaires . Nous ne serions
donc pas disposes a encourager I'expansion des tabloids populaires, qui ne semblent
pas, a vrai dire, avoir besoin d'aide . Nous croyons que, dans 1'interet du public, il est

surtout necessaire de preserver la sante du journalisme plus «serieux» .

Deux voies vers la qualite
Les deux principales manieres d'atteindre cet objectif reposent dans une large

mesure entre les mains de l'industrie elle-meme . Ce sont la majoration des salaires et
1'amelioration de la formation des journalistes .

Les salaires ne sont pas aussi derisoires qu'ils 1'etaient il y a une douzaine
d'annees, alors que le Comite Davey les avait trouves tout a fait insuffisants ; cepen-
dant, ils souffrent encore mal la comparaison . Nous avons deja fait remarquer que
des journalistes chevronnes, dont la reputation est etablie, peuvent facilement se
trouver des emplois mieux remuneres dans le monde des affaires ou dans la fonction
publique . 11 en va de meme a 1'autre bout de I'echelle : les jeunes doivent faire des

sacrifices s'ils souhaitent embrasser la carriere de journaliste . Le brillant diplome
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d'universite peut gagner plus d'argent dans une banque, dans presque tous les sec-
teurs de l'industrie ou dans 1'enseignement que dans le journalisme . Les memes dis-

parites frappent les echelons intermediaires . Les journaux tirent profit du devoue-
ment personnel de leurs employes a la cause du journalisme .

Les proprietaires se conduisent par ailleurs comme s'ils n'avaient pas directe-
ment interet a ce que leurs employes beneficient d'une formation pertinente . On

accorde une certaine attention au perfectionnement de la technique, de fagon artisa-
nale, sur place: bonne redaction de la nouvelle, revision des textes, composition des
manchettes, traitement des photos, mise en pages . Cette formation en cours d'emploi
est sporadique et loin d'etre generale, officielle ou organisee . Cela est particuliere-

ment vrai au Quebec . Les deux chaines anglaises dominantes, quant a elles, ont cha-
cune une attitude particuliere devant la formation . Southam se decharge de cette
tache en grande partie sur ses journaux . Thomson possede du materiel didactique,
qu'il ne semble toutefois pas utiliser beaucoup, et engage un ou deux experts-conseils
au siege social qui fournissent de 1'aide aux journaux membres . Cette aide, selon
Thomson (et en depit de certaines indications contraires), n'est pas imposee, mais

bien disponible sur demande . Quoi qu'il en soit, le processus tend a l'uniformisation

du traitement de l'information dans l'ensemble de la chaine . (Meme la Presse cana-

dienne contribue a cette homogeneisation : un redacteur du bureau de Toronto nous a
affirme qu'une personne, tous les soirs, est chargee de condenser un enorme dossier
de nouvelles afin de produire les «capsules)) de nouvelles breves, qui sont la specialite

de Thomson . )
L'Association canadienne des editeurs de quotidiens, apres avoir ete repriman-

dee par le Comite Davey pour s'etre occupee exclusivement des volets publicite et
production de la profession, a etabli une division du contenu redactionnel destinee a

rehausser la qualite des journaux . Elie a travaille avec beaucoup d'energie, et avec un
succes remarquable, a organiser des ateliers et des colloques dans 1'ensemble du pays,
non seulement sur la formation pratique mais aussi, dans une perspective plus large,
sur les aspects professionnels et deontologiques du metier .

II faut bien dire, cependant, que toute cette histoire de formation West pas tras
serieuse . Dans 1'ensemble, les journaux ont manifeste bien peu d'interet a 1'endroit
des programmes pourtant peu couteux de 1'Association . Les journalistes de Thomson

n'assistent presque jamais aux colloques . Les quotidiens du Quebec sont encore
moins empresses que ceux du Canada anglais en ce qui a trait a la formation en

cours d'emploi . Il n'y a rien au Canada qui ait plus ne fut-ce qu'une vague ressem-
blance avec le systeme britannique de formation intensive, finance et administre par
l'industrie, d'ou sortent des gens de metier extremement competents . La regle gene-
rale, au Canada, se resume encore a ce vieil aphorisme : c'est le bon chef de pupitre

qui fait le bon reporter .
L'industrie non plus ne s'est guere interessee a l'ouverture d'ecoles dejournalisme

selon le mod'ele americain, celui des centres de recherche et de formation integres .

Nous avons peu a redire au sujet des ecoles de journalisme qui existent deja . Leur

nombre et leur efEcacite vont s'accroissant ; on en trouve enfin dans toutes les regions

du Canada. Elles evoluent selon des principes que nous ne pouvons qu'approuver :
elles tendent a mettre surtout 1'accent sur un programme complet de premier cycle, et
a offrir de solides programmes de deuxieme cycle axes sur les preceptes de base de la

profession .
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Cela ne veut pas dire pour autant qu'elles ont un caractere uniforme ; la chose ne

serait d'ailleurs pas souhaitable . Certains colleges offrent une formation de base
essentielle a ceux qui veulent faire carriere dans le journalisme regional ou local .

Certains etablissements accordent une attention particuliere a la nouvelle radiodiffu-
see et telediffusee. Les uns sont plus sensibilises que d'autres aux nouvelles techni-
ques . L'ecole de l'universite Carleton, a Ottawa, profite de sa situation dans la capi-
tale pour se concentrer sur le domaine des affaires publiques et ainsi de suite . En
general, les ecoles offrent une gamme interessante de choix a 1'aspirant journaliste .

Nos critiques s'adressent surtout a l'industrie, qui ne leur procure aucun soutien .

Bon nombre de quotidiens ratissent les ecoles regulierement, au printemps, en quete

de nouvelles recrues; dans de trop nombreux cas, c'est la le seul contact qu'ils ont

avec elles . Plusieurs redacteurs en chef et redacteurs donnent des conferences ou des
cours, ou participent a des colloques avec les etudiants; mais ils le font dans leurs
periodes de loisirs et a titre personnel . Exception faite de quelques cas, les compa-
gnies se tiennent a distance . Richard Lunn, directeur du departement de journalisme
de l'Institut Ryerson, a fait ressortir les differences marquees entre cette situation et
celle d'autres industries qui versent des contributions directes, financieres et autres,

aux etablissements qui forment leurs futurs employes .
Lunn a en outre etabli une comparaison peu flatteuse pour nous entre les attitu-

des canadienne et americaine . Il a declare que la plus importante chaine de journaux
americains, Gannett, avait recemment acquis une compagnie d'affichage publicitaire
au Canada, ce qui avait permis a Ryerson de faire des demandes de bourses . «Cette

semaine, a-t-il affirme, ils nous ont donne 8 500 $ pour un projet [ . . .] . Je trouve qa

curieux. Nous allons certainement accepter de Gannett tout I'argent qu'on voudra
bien nous donner . Je prefererais recevoir cet argent de Thomson ou Southam, mais la
chose est tellement peu probable que [ . . .] en fait, je n'y pense meme pas .)) 1 9

La confiance des citoyens
La conscience de leurs propres interets devrait suffire, en toute logique, a presser les
proprietaires d'accorder plus d'attention au perfectionnement professionnel de leurs

equipes de journalistes . Rien ne saurait davantage contribuer a ameliorer la qualite

du reportage et I'autorite de la presse . Dans cette industrie, on aime beaucoup citer
des sondages d'opinion indiquant une satisfaction generale envers la forme actuelle

des quotidiens . II est peut-etre illusoire de se fier a ces sondages, car il est en effet
possible d'y trouver des contre-indications . La Commission, par exemple, a compile

une liste des propositions qu'elle a reques en vue d'ameliorer la qualite de la presse.

La liste des recommandations, chacune d'entre elles etant resumee en quelques
lignes, s'etend sur 104 pages dactylographiees . Ce n'est pas la la reaction d'une clien-

tele entierement satisfaite .
Et si une chose est devenue evidente au cours des etudes de la Commission, c'est

que les quotidiens doivent, d'une maniere ou d'une autre, devenir plus responsables a
1'endroit de leur clientele s'ils entendent enrayer la manifeste erosion de leur credit,
et de 1'estime du public a leur egard . Leur liberte meme peut en dependre, ainsi
qu'en temoigne la definition qu'en a donnee Alexander Hamilton dans le Federalist

en 1788 :

Qu'est-ce que la liberte de Ia presse? Qui peut parvenir a en donner
une d'efinition qui ne laisse place a aucune echappatoire? Je consi-
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dere que la chose est impossible, et j'en deduis que sa securite (peu
importent les belles declarations que I'on puisse inserer dans quelque
document officiel que ce soit) doit d'ependre entierement de I'opinion
publique et de I'attitude generale du peuple et du gouvernement .

C'etait la une mise en garde contre le fait que si la population n'a plus foi en

I'integrite de la presse, aucun texte ecrit ou imprime ne la preservera .
II est notoire que la presse, qui a le privilege de critiquer toute autre institution,

est la moins ouverte qui soit lorsqu'on critique ses propres agissements . Elie a la
haute main sur la principale voie par laquelle la critique peut etre formulee et se

faire entendre . Elie est singulierement reticente, non settlement a accepter les criti-
ques et a reconnaitre ses erreurs, mais meme a justifier sa propre conduite lorsqu'elle
estime etre dans son droit .

On a deja pris a cet egard quelques mesures hesitantes en reaction a l'insatisfac-
tion du public . La plupart des journaux emettent maintenant des rectifications offi-
cielles, sous une forme quelconque, lorsqu'ils commettent une erreur de faits demon-
trable . Ils le font cependant avec une certaine mauvaise grace . La rectification sera
placee a un endroit peu en evidence ou, comme cela se produit a la Presse cana-
dienne, sera camouflee dans le corps d'un article apportant pretendument un comple-
ment d'information a 1'article original, et sera faussement qualifiee de nouvelle de
derniere heureu .

Dans les zones grises plus contestables ou cc ne sont pas des faits que l'on remet
en question, mais des considerations d'equite, d'impartialite, d'exactitude et de pon-
deration, le quotidien sort immanquablement vainqueur du combat . Le redacteur en

chef est son propre juge dans l'affaire ; son verdict I'absout et il ne s'impose aucune

reparation; il en resulte que l'on passe la question sous silence et que le lecteur s'esti-

mant lese n'a plus aucun recours .
Un nouvel element vient cependant modifier ces enjeux : c'est la formation des

conseils de presse, jouant un role officieux de cours d'appel, n'ayant le pouvoir
d'imposer aucune sanction si ce n'est l'obligation de publier leurs decisions . Trois

provinces disposent actuellement d'un conseil de presse: le Quebec, 1'Ontario et

I'Alberta . Chacun d'entre eux a ses propres regles; on les a decrites plus tot dans le

present rapport, et I'on en reparlera encore un peu plus loin . Mais, essentiellement,

ils permettent une vaste participation du public, ce qui vise a assurer que les deci-
sions rendues sur la conduite de la presse seront prises par un tribunal d'honneur

exterieur et neutre .
La Commission a acquis la conviction qu'un tel surveillant impartial est neces-

saire, notamment, apres avoir requ une avalanche de lettres en provenance de provin-
ces ou il n'existe pas de conseil de presse, lettres qui 1'enjoignaient d'entendre des

plaintes a I'endroit de quotidiens (on avait confondu le role de la Commission avec
celui d'un conseil de ce type) . Nous n'avons pas pu entreprendre, et nous n'en avions
d'ailleurs pas le mandat, le genre d'examen attentif et d'audition des parties qiu'un
conseil de presse effectue generalement . Mais de la sorte, ainsi que de diverses autres

manieres, nous avons eu connaissance de bien des cas d'abus d'autorite dont les quo-
tidiens ont ete accuses au cours de 1'existence de la Commission, dont nous n'avons
pu nous occuper et a I'egard desquels aucun systeme de reparations 6ventuelles West

prevu . Retranchee dans la conviction de sa droiture professionnelle, la presse rejette
trop souvent tout examen de 1'exterieur en le qualifiant d'ingerence injustifiee dan s
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sa liberte . Cette confiance en soi est deplacee ; la presse est, dans une certaine
mesure, en peril .

Sur un tout autre plan, l'une des realisations de l'industrie, qui a vu le jour sous
l'egide de 1'Association canadienne des editeurs de quotidiens, merite qu'on en fasse
mention . C'est le programme aLe journal dans I'enseignement», qui encourage 1'utili-
sation des journaux en classe a presque tous les niveaux et dans presque toutes les
matieres, et apprend aux enseignants a s'en servir comme materiel didactique .

Cc programme n'est pas entierement altruiste ; il,a, bien entendu, pour objectif
d'amener les enfants a lire des journaux avec un esprit critique et de stimuler leur
capacite de reflexion, mais . il prepare aussi une clientele future a la presse quoti-
dienne. De plus, il aide a faire comprendre le role de la presse dans la societe .

Les conseils scolaires et les ministeres de I'Education ont reconnu la valeur du
programme qui a pris de 1'expansion au cours des dix dernieres annees . Six provinces
mentionnent a present l'utilisation des quotidiens dans leurs directives sur les pro-
grammes . En 1972, 1'Association avait dirige 23 ateliers a l'intention des instituteurs
au Canada; cette annee, il y en aura plus de 300 . Le nombre de quotidiens engageant
a cet effet un coordonnateur a temps plein est passe de deux a 17 en six ans . Le ser-
vice merite de connaitre une expansion encore plus poussee .

La presse quotidienne «enchainee »

Conformement a notre mandat, nous avons du examiner s'il y avait une difference de
qualite - par la, nous entendons surtout la maniere dont le role de service public est
joue - entre les quotidiens faisant partie d'un groupe ou d'une chaine et les quoti-
diens independants . On peut tenir pour acquis d'emblee que 1'appartenance a une
chaine a des effets sur un quotidien ; le contraire est inconcevable . Mais quels sont
ces effets? Les chaines consacrent-elles une plus forte ou une plus faible partie de
leurs ressources a la tache? Quelle influence exercent-elles sur l'orientation redac-
tionnelle? S'y manifeste-t-il davantage de pressions exterieures (ou encore, des pres-
sions differentes) sur le traitement de la nouvelle et de l'opinion? Le «marche des
ideesA, sur lequel se fonde une societe libre, perd-il de sa vigueur lorsque la grande
majorite des quotidiens et une proportion ecrasante du tirage se retrouvent sous la
coupe d'un nombre restreint de conseils d'administration? Que se produit-il lorsque
la concentration augmente et que la concurrence diminue ?

Pour trouver reponse a ces questions, nous avons interroge des proprietaires, des
editeurs, des redacteurs en chef, des journalistes et des lecteurs ; nous avons examine
la documentation fournie et etudie I'experience acquise dans les autres pays ; nous
avons commande a des specialistes des recherches sur la structure economique, le
style de direction et le produit redactionnel des quotidiens, ainsi que sur les relations
entre ces trois facteurs . Les resultats sont rapportes en detail ailleurs dans le present
rapport ; voici brievement certaines des tendances qu'ils ont permis de degager .

Tous les proprietaires de quotidiens proclament qu'ils acceptent leur responsabi-
lite sociale . La plupart d'entre eux le pensent, quoiqu'ils envisagent cette responsabi-
lite dans leur propre perspective et n'accordent pas tous la meme importance a leurs
autres mobiles . Lord Beaverbrook disait jadis que son but comme proprietaire de
journaux etait de «faire de la propagandep . II reste aujourd'hui bien peu de ces
«lordsD de la presse . Le premier Lord Thomson soutenait que ses journaux etaient un
moyen de transmettre de la publicite ; il n'entendait pas depenser sur le conten u
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redactionnel plus d'argent qu'iI n'etait necessaire pour maintenir ce vehicule . Cette

attitude se rencontre de moins en moins souvent .
Les chaines produisent de bons journaux ; elles en produisent aussi de mauvais .

11 en est de meme des proprietaires independants . La difference reelle, du point de

vue de I'interet public, est que les lacunes d'un journal independant ne se manifestent
qu'au sein d'une collectivite donnee ; lorsque des failles se manifestent chez les mem-

bres d'une chalne, leurs effets peuvent se faire sentir sur 1'ensemble du pays . Les
deux situations dependent des aleas de la propriete, pour le meilleur ou pour le pire,

mais l'une est plus grave que I'autre .
Une societe detenant uniquement des journaux ou, meme sur une echelle plus

vaste, des entreprises de communications, insistera probablement davantage sur sa
fonction de service public qu'un conglomerat commercial qui n'a que des interets
secondaires dans les journaux . On peut trouver certains avantages a I'appartenance a
une chaine, principalement sur le plan de la stabilite financiere, quoique les preten-
dues rationalisations d'aout 1980 aient maintenant fait perdre une bonne part de son
poids a cet argument . Par contre, il est presque impossible de trouver quelque avan-

tage que cc soit a 1'appartenance a un conglomerat . Les conglomerats industriels pro-

duisent de mauvais journaux ; c'est une regle d'application generale .
Thomson Newspapers Limited, quoique tres important au Canada, ne constitue

qu'une infime partie d'un conglomerat international et presente les caracteristiques

de 1'espece . Ses journaux monopolistes de petites villes, presque sans exception, sont

un morne ramassis de boites a sous . Il est encore trop tot pour que l'on puisse dire si
les journaux plus importants et de meilleure qualite acquis de FP contracteront eux

aussi cette maladie . La chaine Sterling, rejeton du complexe Hollinger-Argus, est

une version reduite de Thomson . Les journaux Irving au Nouveau-Brunswick, filleuls
d'un autre conglomerat, sont particulierement reconnus pour leur assujettissement le
plus complet aux interets industriels .

Southam Inc . est I'exemple canadien d'un conglomerat de media qui ne possede

des interets qu'en communications . Nous sommes d'avis, et les critiques avertis sont
unanimes a cet egard, qu'elle prend ses responsabilites de service public plus au
serieux que les conglomerats industriels mixtes, etant motivee en partie par une tra-
dition familiale qui lui confere une notion de ce que signifie 1'expression anoblesse

oblige* . Southam se situe au-dessus de la moyenne de l'industrie, par exemple, sur le
plan des mises de fonds dans la redaction . On pourrait souhaiter que les avantages de

cette politique sensee se manifestent d'une maniere plus evidente dans I'ensemble des
journaux de la chaine, et particulierement dans le Citizen d'Ottawa, devenu le seul

quotidien anglophone de la capitale nationale .
Une chaine est une chalne dans toutes les langues, mais les quotidiens au Que-

bec, comme on 1'a fait remarquer dans des passages precedents du present rapport,
subissent l'influence d'une culture et d'un marche differents de ceux du Canada
anglais . Paradoxalement, on y trouve a la fois une concentration plus poussee et une

concurrence plus vive . La presse hebdomadaire y est plus forte ; les petites villes n'ont
pas leur quotidien, comme dans les autres provinces, et la penetration des quotidiens

y est plus faible . Les journaux a grand tirage sont concentres dans les deux grandes
villes de la province on les chaines se livrent une lutte sans merci . (La concurrence
entre les chaines de langue anglaise est sur le point de disparaltre .) La conception du
role joue varie aussi, comme le montre le fait que les deux chaines de tabloids ne son t
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semblables qu'en apparence . La presse de Peladeau estime que la nouvelle devrait
etre publiee sechement, sans aucune intrusion d'opinion ; on n'y trouve aucun edito-
rial . Les Sun sont surcharges de commentaires et d'opinions .

11 faut se poser une question fondamentale a propos des chaines : ce type de pro-
priete a-t-il une autre raison d'etre que la realisation de profits? Les proprietaires, de
Southam a Thomson en passant par Peladeau et Irving, soutiennent avec force qu'ils
laissent aux editeurs et redacteurs en chef de leurs journaux entiere latitude sur la
nouvelle et l'opinion . Dans la mesure ou cela est vrai, et meme s'il faut y voir une
vertu, une telle attitude ne laisse au proprietaire que le seul role de diriger une entre-
prise et de voir a ce que le montant au bas du bilan augmente d'annee en annee .
Pourquoi pretendre alors que le journal n'est pas seulement une entreprise commer-
ciale? Robert Fulford affirmait dans un article de Saturday Night : «Les grosses
entreprises de presse sont fieres de se tenir volontairement a 1'ecart de l'orientation
redactionnelle. Mais, dans ce cas, quelle est 1'utilite des editoriaux? Si les proprietai-
res n'expriment pas leurs propres opinions sur les orientations politiques du gouver-
nement (s'ils insistent sur le fait qu'ils ne veulent pas influencer la politique du gou-
vernement, comme 1'a fait le premier Lord Thomson), alors, a qui appartiennent les
opinions qu'on y trouve, et pourquoi sont-elles formulees?u 20

La .remise de l'orientation du journal local entre les mains de leurs chefs, pre-
tend-on, fait de celui-ci un porte-parole authentique de sa collectivite . Mais comment
cette affirmation peut-elle avoir quelque fond de vei•ite lorsque les dirigeants locaux
sont, comme cela se produit la plupart du temps, parachutes dans cette collectivite et
proviennent d'un autre journal de la chaine? La direction exerce la mainmise de
deux manieres : en nommant les cadres et en etablissant ou autorisant les budgets .
Or, ces deux fonctions decisives s'accomplissent au siege social de la chaine ; incon-
testablement, donc, c'est la chaine qui determine ainsi le caractere et 1'orientation de
ses filiales .

Nous revenons donc a notre question de depart : les journaux canadiens sont-ils
en mesure d'assurer un meilleur service que celui qu'ils offrent actuellement a leur
clientele, a leur collectivite, afin de contribuer a la vitalite et a la cohesion politique,
economique, sociale et intellectuelle de la nation dans son ensemble? Le Comite
Davey a rendu un verdict a cet egard en 1970 :

Dans un petit nombre de cas, les societes en cause font des efforts
sinceres pour fournir au lecteur un contenu redactionnel de qualite
[ . . .] en compensation de leur situation economique privilegiee . Mais
nous sommes au regret de constater que, dans la plupart des cas, les
journaux [ . . .] exploitent leur milieu au maximum et lui donne le
moins possible en retour . C'est ce qu'on appelle dans la langue con-
temporaine un rip-off, en quelque sorte une saignee a blanc .2 1

Ce verdict serait-il maintenu aujourd'hui? Nous le croyons . C'est la conclusion

inevitable a laquelle menent les temoignages entendus par la Commission . La situa-

tion economique privilegiee des journaux se consolide; c'est particulierement le cas

des chaines et des conglomerats de plus en plus puissants qui placent la maitrise de la
presse entre les mains d'un nombre de plus en plus restreint de personnes . On assiste
a une marche inexorable vers I'expansion, se traduisant dans presque tous les cas,

non par la creation de nouvelles entreprises, mais par I'acquisition d'anciennes . Les
quotidiens sont absorbes par les chaines, qui deviennent par la suite des conglomerat s
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mixtes de communications s'interessant de moins en moins a la portion «quotidiensD
de leurs interets (Southam), ou de simples unites dans d'immenses conglomerats
multi-industriels (Thomson, Power, Hollinger-Argus, Irving) . Certains journaux

independants (la Free Press de London, le Star de Toronto) s'engagent dans la voie
de la diversification et deviennent eux-memes des conglomerats . 11 y a une douzaine

d'annees, les chaines detenaient 58 pour cent de tout le tirage des quotidiens au

Canada . Cette proportion est maintenant passee a 77 pour cent .

A chaque etape de I'expansion, de la concentration et de la formation de conglo-
merats, le montant au bas du bilan joue un role de plus en plus grand dans la defini-
tion de la strategie de 1'entreprise . Les deux sources de revenus des quotidiens sont
les annonceurs et les lecteurs . En 1970, les annonceurs representaient 73 pour cent
du revenu brut des quotidiens, et le tirage 27 pour cent .22 En 1980, la proportion

etait de 78 a 22 .23 On pourra peut-etre resister aux pressions visant a considerer les
besoins des publicitaires avant ceux des lecteurs, mais elles s'intensifient .

L'expansion des entreprises par la concentration en groupes nombreux s'est
accompagnee d'une reduction dans la diversite de la nouvelle et de 1'opinion, element

vital d'une societe libre . La qualite de ce qui reste ne s'est pas amelioree, elle s'est

meme degradee a certains egards . Ce declin est attribuable, au moins dans une cer-
taine mesure, a 1'influence normalisatrice des grandes societes, que l'on applique ici a
une profession essentiellement individualiste et intuitive . L'innovation, la creativite et
meme un degre souhaitable d'excentricite cedent le pas aux pressions normalisatri-
ces .

Les quotidiens peuvent-ils s'ameliorer sur le plan de la qualite, fid'eles a leur

objectif declare d'excellence? Oui . Nous n'entendons pas ici calomnier les journalis-
tes qui pratiquent actuellement leur metier ; nous ne faisons que critiquer le systeme

au sein duquel ils I'exercent . Si on les libere de certaines des contraintes qui leur sont

actuellement imposees, on pourra exiger davantage de leur part . A la fin du present

rapport, nous proposerons quelques mesures susceptibles d'aider a la realisation de
cet objectif .
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1 1
Une industrie
en transition

L ES JOURNALISTES ont toujours eu conscience du caractere ephemere de leur
travail, meme s'ils eprouvent beaucoup de fierte a essayer, dans des delais
ereintants, d'eclairer la conscience de la collectivite par une serie rapide d e

nouvelles-eclair . Et meme si leurs brillants comptes rendus de 1'actualite ont souvent
servi d'emballage pour les ordures menageres, I'institution que constitue la presse
ecrite semblait etre la pour durer .

Il n'y a pas si longtemps, la courte existence de certains journaux etait encore un
signe de la durabilite de cette institution. Dans les belles annees de 1'industrie, les
journaux apparaissaient et disparaissaient comme des lucioles les soirs d'ete . Cette
proliferation, excessive et erratique, etait un signe de vitalite . La generation actuelle
de journalistes est la seule pour laquelle la disparition de journaux ait eu des effets
aussi tragiques .

Le choc cause par les fermetures et fusions de 1980 a incite la Commission et
tous ceux qui l'ont aidee, a examiner de pres la situation de cette industrie visible-
ment en voie de transition, sinon en pleine metamorphose . Le champ de 1'etude
s'etendait a beaucoup plus qu'au sort de tel ou tel quotidien en particulier. Dans
1'histoire des communications humaines, les trois siecles et demi d'existence des jour-
naux paraissent maintenant bien courts .

L'evolution du quotidien dans cc laps de temps relativement bref a ete rapide .
Le specialiste britannique d'histoire des communications, Anthony Smith, la resume
en ces quelques phrases aussi ramassees qu'une serie d'images chronophotographi-
ques :

Les premiers journaux ont ete publies a I'intention de citoyens assez
aises pour acheter a un prix plutot eleve une feuille sur laquelle
etaient imprimees des nouvelles politiques, financieres et culturelles .
Puis, avec l'invention du papier-journal, fabrique a partir de pate de
bois, a un cout etonnamment bas, on s'est rendu compte des fortunes
que pourraient faire les editeurs qui parviendraient a plaire a une
clientele quasi universelle, qui pouvait maintenant se permettre
d'acheter un journal . Certains journaux sont alors devenus des vehi-
cules de divertissements et d'information si populaires que leurs edi-
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teurs pouvaient garantir aux annonceurs qu'ils auraient acces a pres-
que tous les foyers . I

A ses meilleurs jours, le journal concurrentiel moderne conservait la ferveur
politique partisane et la hardiesse des tout premiers journaux; il assumait les respon-
sabilites d'une organisation professionnelle bien etablie et avait un tirage suffisant
pour se rendre indispensable aux yeux des annonceurs . Grace aux efforts d'editeurs

eclaires et de directeurs dynamiques, les journaux se sont fait une place parmi les
institutions les plus importantes . Ils etaient a la fois les artisans et les peintres de leur

milieu . Les journaux qui incarnent cet ideal sont maintenant tres rares . Au cours des
dernieres decennies, la presse ecrite a souffert de la hausse des coats de publication,
de la modification des relations entre les quotidiens et leurs lecteurs, des change-
ments de proprietaires et de la nouvelle faqon dont les gens travaillent et occupent
leurs loisirs .

La television a eu un effet desastreux sur les couts de publication . Pendant

qu'augmentaient les couts du papier-journal, de 1'encre et de la main-d'oeuvre, les
editeurs se voyaient obliges de lutter contre de nouveaux concurrents sur le marche
qu'ils avaient ete les premiers a decouvrir et a exploiter . En 1953, seulement un

menage canadien sur di,x possedait un televiseur . Aujourd'hui, 98 pour cent des
menages ont au moins un televiseur, plus de la moitie sont abonnes a un service de
cablodistribution et plus de 10 pour cent possedent un convertisseur leur offrant une

grande variete de canaux . Les Canadiens passent en moyenne 191 minutes par jour
devant leur televiseur. Sauf dormir, regarder la television, (qui est souvent 1'equiva-
lent du sommeil) est de loin notre distraction preferee a la maison . 2

Apres une periode de confusion vers la fin des annees cinquante, la radio s'est
decouvert un nouveau role comme vehicule d'information et comme organe local
s'adressant a des auditoires particuliers . Nombre de stations radiophoniques ont
prospere malgre la concurrence de la television . Meme les magazines, qui avaient

perdu beaucoup de popularite aux premieres annees de la television, se sont multi-
plies quand les editeurs ont commence a exploiter des domaines d'interet speciaux .

L'adaptation a ete plus difficile pour les journaux . En 1948, il se publiait au

Canada suffisamment de quotidiens pour que chaque menage ait au moins le sien
(1,06 par menage, pour etre exact) . Aujourd'hui, le nombre d'exemplaires publies
equivaut a un peu plus de 60 pour cent du nombre de menages canadiens . Les reve-
nus de publicite des quotidiens equivalent encore a peu pres a ceux de la television et
de la radio mis ensemble, mais leur part du revenu total de la publicite est passee de
34,5 a 26,2 pour cent entre 1950 et 1980 . 3

Les Canadiens faisant de plus en plus usage des media electroniques pour les
nouvelles et la publicite, les journaux ont commence a offrir d'autres services suscep-
tibles d'interesser les lecteurs . Apres avoir fait etablir les profils d'age, de profession
et de region de leurs lecteurs par des specialistes du marketing, ils ont essaye de
rejoindre ces auditoires particuliers en publiant des editions regionales, ainsi que des
cahiers et supplements divers . Dans l'ensemble, cette fagon de segmenter le marche
n'a pas ameliore la position concurrentielle des journaux, sauf dans le cas de certains
tabloids publies dans les grandes villes . Dans certains cas, le style «discop trop artifi-
ciel des journaux ainsi en quete d'un plus vaste auditoire a semble leur faire perdre
des lecteurs plutot que de leur en attirer de nouveaux . (Selon le• journaliste Charles
Gordon d'Ottawa, le journalisme «disco)) vise ales gens qui se tremoussent en lisantp . )
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La Commission a requ de nombreuses lettres de personnes qui se plaignaient que
leurs journaux locaux ne publiaient plus d'informations interessantes . Certains ont
dit continuer de lire les journaux plus par habitude que par interet .

11 y a peu de chances que ces tendances disparaissent . Une etude effectuee en
1981 par la firme Data Laboratories de Montreal, pour le compte de l'Institut de
recherches politiques, prevoit que la part du marche de la publicite que possedent les
quotidiens augmentera un peu au cours des prochaines annees, mais qu'elle demeu-
rera stable ou diminuera a long terme . 4

Les grands quotidiens sont devenus les dinosaures des media, gigantesques et
vulnerables . Les plus considerables sont souvent les plus fragiles, car ils doivent con-
tinuellement augmenter leurs revenus de publicite pour satisfaire leur enorme appetit
pour le papier-journal et pour financer leurs reseaux de distribution qui, on le sait,
sont fort couteux . Meme relativement faible, une perturbation de leur environnement
economique, ou une interruption de leurs horaires normaux de publication a la suite
de problemes internes, suffirait pour terrasser ces geants . Heritiers d'une longue tra-
dition de lutte pour leur survivance, ils ont maintenant ete domestiques par les colos-
ses financiers, qui s'en servent a la fois comme betes de somme et de combat - por-
teuses de 1'enorme et precieux fardeau de la publicite et symboles de la puissance du
systeme qui les fait vivre . Les journaux peuvent survivre encore longtemps dans ces
conditions, mais il est difficile d'imaginer qu'ils puissent retrouver leur ancienne vita-
lite .

Les changements de proprietaires et I'idee qu'ont ces derniers du role des jour-
naux ont fait prendre clairement conscience aux journalistes de leur propre vulnera-
bilite . Paradoxalement, les journaux ont pu, avec la multiplication des ecoles de jour-
nalisme, devenir plus selectifs dans leur recrutement, mais leurs criteres ont alors
change. Its ont bientot cesse de recruter ces originaux et francs-tireurs que les jour-
naux se disputaient . Inevitablement, beaucoup de journalistes en sont venus a pren-
dre exemple sur les techniciens d'autres bureaucraties monopolistiques de l'Etat et de
grandes societes et a s'identifier a eux, malgre les efforts de quelques-uns pour gar-
der intactes les traditions de la presse radicale dans un climat devenu antipathique .

Si les journalistes ont beaucoup change, que dire de 1'atmosphere qui regne
maintenant a la redaction . L'epoque est bien revolue des reporters courbes sur leur
vieille Remington, fleurant be scotch, la cigarette au bec, ivres de leur propre impor-
tance. On ne voit plus de gargons de bureau s'emparant de leur copie, feuillet par
feuillet, pour courir la porter, a 1'autre bout de la salle, a un chef de pupitre enerve et
tempetant .

Maintenant, tout se fait par ordinateur dans be plus grand calme . Les salles de
redaction sont climatisees et c'est a peine si on entend le bruit que font les journalis-
tes en tapant sur les claviers de leurs terminaux d'ordinateur . On croirait des prepo-
ses aux reservations aeriennes, a cette nuance pres qu'ils semblent encore moins pres-
ses .

La revolution intern e

Au cours de la derniere decennie, il s'est produit une revolution technique au sein des
journaux canadiens . L'introduction des ordinateurs, a peine amorcee quand le
Comite Davey a publie son rapport sur les moyens de communications de masse e n
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1970, a modifie I'apparence et le role des services de redaction, et de bien d'autres
services, dans la plupart des journaux .

Ce changement revolutionnaire n'a pas eu un effet aussi dramatique qu'on le
prevoyait a la fin des annees soixante, mais il s'est fait a une vitesse foudroyante si
l'on consid'ere 1'evolution des journaux au cours des soixante annees precedentes .
Depuis 1'apparition de la linotype, a la fin du XIXe siecle, il n'y avait guere eu
d'innovations dans la production des journaux . Les debuts de l'informatique, dans les
annees soixante, ont ete le signe avant-coureur de changements encore plus conside-
rables que les ameliorations mecaniques du siecle precedent . On considere souvent
cet evenement comme partie integrante d'une revolution de l'information aussi
importante que celle qu'ont provoquee l'invention des caracteres mobiles au XVe sie-
cle et la propagation consecutive de I'imprime comme moyen de communication de
masse .

Les premiers ordinateurs ont fait leur apparition dans les salles de composition
et les bureaux d'affaires des journaux canadiens a la fin des annees soixante .5 Dans
les ateliers, ils sont venus s'ajouter aux appareils de composition a chaud . Parce

qu'ils sont capables de diviser les mots et de former des colonnes symetriques, ils per-
mettent aux linotypistes de transcrire un texte sur une bande de papier, a l'aide d'une
perforatrice a clavier, a un rythme deux fois plus rapide que la linotype . L'usage des

ordinateurs s'est vraiment repandu lorsqu'on a mis au point et adopte, pour rempla-
cer la linotype, des appareils de photocomposition capables de reproduire un texte
sur film. Ces appareils ont ete perfectionnes dans les annees soixante et leur usage
s'est beaucoup repandu dans la decennie suivante . On a finalement fusionne les deux

techniques pour creer des appareils informatises de photocomposition permettant aux
journalistes et aux redacteurs de faire eux-memes la composition du texte sur leurs
terminaux d'ordinateur, la plupart des operations de la salle de composition etant

effectuees automatiquement par ordinateur .
Les terminaux d'ordinateur ont fait leur apparition dans les salles de redaction

des journaux canadiens au debut des annees soixante-dix . D'apres un releve de la

Commission, les quotidiens du pays utilisent plus de l 200 terminaux a ecran de
visualisation (TEV) pour la redaction et la correction des textes . Les adjoints au

pupitre de presque tous les journaux canadiens dont le tirage depasse les 40 000
exemplaires se servent de ces terminaux dans leur travail ; les journalistes de presque

tous ces journaux s'en servent aussi pour rediger leurs articles . Les quotidiens des

grands centres urbains ne sont pas les seuls a faire usage de l'ordinateur . Pres de la
moitie des petits journaux du pays, c'est-a-dire ceux dont le tirage quotidien est infe-
rieur a 10 000 exemplaires, se servent de TEV pour rediger et reviser les textes . Par
contre, seulement 25 pour cent des journaux de taille moyenne, c'est-a-dire ceux dont
le tirage se situe entre 10 000 et 40 000 exemplaires, ont des terminaux d'ordinateur
dans leurs salles de redaction ; ce phenomene est surtout attribuable au fait qu'au
cours de la derniere decennie, la plupart des systemes informatiques offerts sur le
marche ne repondaient pas aux besoins de journaux de cette taille . Comme les prix

des appareils informatiques ne cessent de diminuer, ces journaux devraient imiter les
autres au cours des cinq prochaines annees .

Cette rapide adoption du materiel electronique par les quotidiens West pas un

phenomene commun a tous les pays industrialises . Elie a rencontre de la resistance
en Europe, ou le principe du droit acquis des travailleurs a leur emploi avait d'abord
ete formule et y est vivement defendu . Les proprietaires de quotidiens canadiens ont
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eprouve moins de difficultes a effectuer ces changements techniques, mais ils n'y sont
parvenus qu'apres avoir vaincu les refus que leur opposa pendant des annees l'Union
internationale des typographes et qui donna lieu a des greves assez graves pour com-
promettre 1'existence de certains quotidiens .

Depuis le debut de cette evolution, a la fin des annees soixante, les applications
de l'informatique ont ete conrues en fonction de nombreuses operations propres aux
journaux, autres que la redaction, la correction et la composition des textes . L'idee
que l'on avait du pjournal de I'avenirp, que l'on croyait, au debut, voir apparaitre au
Canada autour de 1980, etait celle d'un journal qui etendrait les applications de
1'informatique a la composition des grandes et petites annonces, a la commande des
presses, au fonctionnement des gerbeuses dans la salle d'expedition et aux fonctions
comptables et commerciales . Il etait prevu que l'on se servirait de TEV munis de vas-
tes ecrans capables de visualiser une page entiere, pour composer des nouvelles et des
pages d'annonces . Les ordinateurs seraient alors capables de reproduire sur film des
pages completes, qui seraient transferees sur les plaques d'imprimerie par photocom-
position .

Certaines de ces innovations ont ete adoptees plus lentement qu'on ne l'avait
prevu . Presque tous les grands journaux au Canada font a present appel a l'ordina-
teur pour la composition des petites annonces, mais seulement quatre d'entre eux
affirment qu'il leur est possible d'effectuer le «niontage electroniqueb des pages
d'annonces, c'est-a-dire la composition de la totalite ou d'une partie de page sur
1'ecran du terminal . D'apres notre enquete, on prevoit que d'ici a cinq ans, la plupart
des grands quotidiens seront en mesure de monter electroniquement des petites
annonces, et d'utiliser des TEV a vaste ecran pour les grandes annonces . A 1'heure
actuelle, aucun des terminaux utilises par les journaux canadiens ne permet la visua-
lisation et le remaniement d'une page complete de nouvelles, bien que certains
d'entre eux puissent le faire pour des portions de pages . Tous les grands quotidiens
sauf un s'attendent a pouvoir realiser sous une forme quelconque le montage electro-
nique des pages de nouvelles d'ici a dix ans .

Meme si 1'integration de l'ordinateur a toutes les etapes de la production journa-
listique necessite plus de temps qu'on avait escompte, il n'en reste pas moins que
cette tendance a l'informatisation est manifeste . Dans une etude realisee en 1975
pour le compte d'une Commission d'enquete sur la presse en Grande-Bretagne, on
affirme que ala revolution est a ce point avancee et progresse si rapidement qu'il n'est
d'ores et deja plus possible de faire marche arriereb .6 Les journaux canadiens ont, de
fait, admis cc principe .

Le montage electronique complet precedera necessairement l'impression des
plaques au laser sous la commande directe de 1'ordinateur, operation qui supprimera
tout traitement photographique ou chimique dans la production de la plaque a impri-
mer . Lorsque ce pas sera franchi, peut-etre a la fin des annees quatre-vingt ou au
debut des annees quatre-vingt-dix, si l'on se fie aux previsions actuelles des grands

quotidiens canadiens, le journaliste aura la possibilite de composer directement et
instantanement son article sur une plaque, car l'ordinateur pourra apporter a celle-ci
les modifications voulues aussi rapidement qu'il peut actuellement changer des mots
ou des images sur un ecran de television .

Les editeurs de quotidiens estiment que I'introduction des ordinateurs au cours
de cette decennie de revolution interne leur a permis de contenir I'augmentation de s
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couts et d'ameliorer 1'aspect de leur produit, ainsi que de soutenir la concurrence des
media electroniques .

Ces innovations techniques ont en outre contribue a raffermir la position des
hebdomadaires par rapport aux quotidiens et aux autres media . Les donnees statisti-
ques dont nous disposons sur les hebdomadaires sont moins completes que celles por-
tant sur les quotidiens ; cependant, elles montrent clairement que les dix dernieres
annees ont represente pour les hebdomadaires une periode de croissance appreciable :

its se sont multiplies, ils ont augmente leur tirage, et leur prosperite s'est accrue .

Ainsi, le tirage total des hebdos locaux a plus que double entre 1968 et 1978 . Au

debut de cette periode, il paraissait assez d'exemplaires d'hebdos locaux pour que 82
pour cent des menages canadiens en regoivent un . En 1978, le tirage etait devenu suf-

fisant pour fournir 1,38 exemplaire a chaque menage.7 Cette relance economique et,
dans certains cas, redactionnelle des hebdos locaux fait grandement contraste avec
1'evolution des quotidiens au cours de la meme periode .

Les ordinateurs ont contribue a cet essor, mais ils n'en sont pas la cause pre-

miere . Le facteur determinant a plutot ete le passage initial de l'impression typogra-

phique a l'impression en offset . En fait, les hebdomadaires ont realise cette transition

plus rapidement que les quotidiens . En 1970, pres du tiers des hebdos tiraient deja en

offset ; cinq ans plus tard, cette proportion etait passee a 80 pour cent . A la meme
epoque, seuls 60 pour cent des quotidiens canadiens avaient abandonne l'impression
typographique .

Environ 40 pour cent des hebdomadaires sont equipes d'ordinateurs possedant
toutes les caracteristiques essentielles des systemes les plus perfectionnes utilises par

les quotidiens . Un hebdomadaire sur cinq compte se doter d'un equipement plus per-
fectionne d'ici a deux ans, et la moitie des hebdomadaires prevoient en faire autant
dans trois a cinq ans ; c'est la un indice de la prosperite de ce secteur de l'industrie .

L'impression en offset et les ordinateurs ont facilite la mise sur pied et I'exploi-

tation d'hebdomadaires . Bien que quelques hebdos se soient transformes en petits
quotidiens ces dix dernieres annees, on ne saurait considerer la prospere industrie des
hebdomadaires independants comme un milieu propice a I'eclosion de nouveaux quo-

tidiens . On a meme trouve une indication contraire : le recours a la composition infor-

matisee par les hebdomadaires a favorise la concentration des installations de pro-
duction et est a l'origine de la tendance a la propriete collective . Environ un tiers des
hebdomadaires etudies par la Commission sont produits par des installations desser-

vant jusqu'a 10 journaux de ce type, et a l'occasion encore davantage . Dans certains
cas, les installations sont la propriete de quotidiens, qui s'en servent parfois pour se
proteger contre la concurrence que leur livrent les hebdomadaires .

Dans I'ensemble, les redacteurs des journaux canadiens se sont adaptes rapide-
ment et assez facilement a la presence des ordinateurs, en depit de certaines craintes
au sujet de risques d'emission de faibles doses de radiations par les TEV . Theorique-

ment, l'ordinateur pourrait amener les journalistes a etre plus maitres de leur travail .

Finalement, rien ne s'interposera plus entre les journalistes et la page imprimee, ou
entre les journalistes et leurs lecteurs, si ce n'est un ensemble de circuits et de machi-
nes electroniques . Pour la premiere fois dans I'histoire des journaux a fort tirage, les
journalistes auront la haute main sur la totalite des instruments de production . Tou-

tefois, cette mainmise technique n'aura de sens que si 1'autorite du redacteur en chef
ou du journaliste est a la hauteur des nouvelles possibilites de ces innovations . Sinon ,
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les nouvelles techniques ne feront qu'accroitre l'assujettissement actuel des journalis-
tes a la machine .

11 faudra attendre le parachevement de cette revolution technique, au cours des
dix annees a venir, pour mesurer 1'etendue exacte des consequences de l'informatisa-
tion sur la structure interne des journaux ; cependant, ses principales repercussions
economiques sur la situation concurrentielle de la presse ecrite, a titre de vehicule
des nouvelles et de publicite, se sont deja fait sentir . II est peu probable que les pro-
chaines generations d'ordinateurs engendrent des reductions de frais aussi considera-
bles que celles qui ont permis la suppression de la linotype, de la correction d'epreu-
ves et de la composition manuelle .

L'ordinateur permet d'ameliorer l'efficacite de la distribution, que celle-ci se
fasse sur une petite ou sur une grande echelle . Pour 1'abonne, voici cc que cela peut
signifier : un ordinateur se chargeant a la fois des listes de tirage, des presses et de
I'expedition serait en mesure de lui fournir un journal sur demande, c'est-a-dire que
seuls les cahiers demandes lui seraient livres. En retour de ce service, le proprietaire
obtiendrait un profil informatise de ses lecteurs qui I'aiderait grandement a commer-
cialiser son propre journal et peut-etre meme celui d'autres entreprises .

Sur une tres grande echelle, l'utilisation conjuguee .des ordinateurs et des com-
munications par satellite a deja permis au Globe and Mail de la chaine Thomson de
devenir, dans les faits et non seulement dans son orientation, le premier veritable
journal national du Canada : il est imprime simultanement en trois endroits du pays
(et il le sera bientot en cinq) . La fierte qu'on ressent devant cette realisation eclipse
pour l'instant les inquietudes qu'on eprouvera peut-etre ulterieurement pour le sort
des quotidiens locaux, particulierement lorsque ceux de la chaine Thomson seront
mis en cause . Peut-etre verra-t-on se dessiner une tendance a la transformation des
quotidiens locaux en supplements regionaux du quotidien national, ce qui ferait per-
dre a ces journaux de moins grande envergure leur capacite de selectionner et
d'interpreter les nouvelles nationales et internationales a l'intention de leurs propres
lecteurs .

L'une des innovations essentielles qui devaient donner naissance au journal de
1'avenir, tel qu'on se le representait a la fin des annees soixante, etait l'informatisa-
tion des «morguesA ou bibliotheques journalistiques . Le contenu du journal serait
depouille quotidiennement de telle sorte que l'information a valeur durable soit
emmagasinee dans un systeme informatise. Cette banque de renseignements, ou
abase de donneesro, en plus de remplir sa fonction traditionnelle de ressource pour le
journal meme, deviendrait un fournisseur d'informations a la collectivite dans une
societe ou un grand nombre de personnes auraient directement acces aux archives
des journaux au moyen de leur propre terminal d'ordinateur .

C'est en 1979 que le Globe and Mail a fait acceder son centre de documentation
a 1'ere de l'informatique ; aujourd'hui, il commercialise sa base de donnees par
1'entremise d'une division appelee Info Globe . Plusieurs autres grands journaux cana-
diens ont entame le couteux processus de l'informatisation de leurs archives, mais il
appert que 1'evolution sera sporadique et lente dans ce secteur de I'activite journalis-
tique. L'enquete menee par la Commission a permis de constater que les autres jour-
naux semblent peu empresses a informatiser leur centre de documentation dans un
avenir previsible .
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Les journaux, I'ordinateur et la societe de I'informatio n

La revolution interne des annees soixante-dix dans le monde de la presse 6crite West
que 1'une des manifestations d'une revolution technique plus profonde et qui a pour
origine 1'accessibilite de l'ordinateur et la creation de reseaux globaux de telecommu-
nications . La combinaison de ces deux innovations techniques constitue le mode le
plus prometteur de prolongement des capacites intellectuelles humaines depuis
l'invention de l'imprimerie . Certains penseurs estiment que le mariage de I'informati-
que et des telecommunications aura des repercussions economiques aussi considera-
bles que la mecanisation a 1'ere de la revolution industrielle . Ils prevoient que
1'humanite, sous I'egide des pays developpes, passera de la societe industrielle a une
«societe de I'informationo ou le principal moteur de la prosperite residera dans la pro-
duction et la transmission de l'information .

La presse ecrite est a 1'avant-garde de ces vastes transformations techniques, car
elle a notamment pour role d'emmagasiner et de transmettre de l'information . Ce
role, comme nous l'avons vu, a subi une metamorphose quasi complete au cours des
dix dernieres annees. II continuera a evoluer d'une maniere assez previsible au cours
des quelques decennies a venir, alors que les journaux affronteront un nouveau
moyen de communication, entreront en concurrence avec lui et finiront peut-etre par
s'y integrer .

Jusqu'a ce jour, on n'est pas parvenu a s'entendre sur 1'appellation a donner a ce
nouveau moyen de communication . Les vocables que l'on a proposes au cours des
dernieres annees renferment des indices de sa nature : informatique, teleinformatique,
telematique et reseaux de teleinformation en sont quelques exemples . A l'heure
actuelle, on semble utiliser surtout le mot telematique pour decrire la convergence de
la ((telecommunication, de l'informatique et de la radio-telediffusion [ . . .] en une
seule et meme gigantesque industrie» . g

II existe au moins un terme generalement accepte pour qualifier I'affichage
d'information imprimee sur un ecran de television : «videotexu . C'est un generique
souvent utilise pour decrire le texte qui apparait sur l'ecran de television devenu ter-
minal d'ordinateur .

Lorsqu'il est utilise seul, cc terme decrit generalement ]'information transmise a
l'ecran par ligne telephonique ou cable coaxial . Dans la plupart des systemes video-
tex mis a I'essai actuellement au Canada, on utilise les lignes telephoniques ordinai-
res pour transmettre l'information aux ecrans de television situes dans les foyers ou
les bureaux. Tout comme un reseau telephonique, ces systemes telematiques sont
bilateraux ou bidirectionnels . A 1'aide d'un clavier semblable a celui d'une machine a
ecrire, comportant uniquement des chiffres et quelques autres symboles, l'usager
peut faire apparaitre des npagesn ou des «trames» d'information emmagasinees dans
des ordinateurs relies au reseau telephonique . Il peut en outre transmettre de 1'infor-
mation aux ordinateurs et utiliser le reseau pour envoyer des messages a d'autres
usagers . Les reseaux de cablodistribution, s'ils parviennent a egaler la facilite de con-
nexion qui est actuellement l'apanage des reseaux telephoniques, pourraient aussi
etre relies a des ordinateurs et servir de reseaux videotex . 11 existe une version
hybride du videotex qui fait usage de lignes telephoniques pour faire parvenir les
demandes d'information de 1'usager a 1'ordinateur, et de cables coaxiaux pour trans-
mettre l'information de l'ordinateur a l'usager .
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La telematique peut aussi utiliser comme vehicule un canal de television conven-
tionnel . Les impulsions ou «bitsu d'information permettant 1'affichage du texte sont
transmis dans «1'intervalle de suppression verticale du faisceaub d'un signal tele ordi-
naire, c'est-a-dire les rares alignesp d'un signal multi-lignes qui, jusqu'a present, n'ont
pas encore ete utilisees pour la transmission d'images ou de sons . Cc ((videotex t616-

diffuse) est maintenant connu sous le nom de teletexte . Les pages ou trames de texte

sont transmises en cycles rapides et en boucle . La personne dont le televiseur
accueille ce teletexte peut choisir une page du cycle et la fixer sur 1'ecran en
appuyant sur les touches numeriques d'un mini-clavier .

Contrairement au videotex, le teletexte n'est pas bidirectionnel et le nombre de
pages possibles est tres limite, pour des raisons techniques, par comparaison au nom-
bre presque infini de pages que peut emmagasiner un ordinateur videotex . On pour-

rait cependant considerablement accroitre cc nombre de pages si l'on reservait au
teletexte un canal de television complet et si l'appareil de l'usager etait pourvu d'un
equipement additionnel lui permettant d'emmagasiner et de choisir ces pages .

De prodigieux reseaux de telematique etaient la pierre angulaire de toutes les
«societes de teleinformationp qui ont prolifere dans 1'esprit des visionnaires des recen-
tes decennies . Cc n'est qu'a present que nous commengons a disposer de rapports
concrets portant sur 1'etablissement et I'exploitation de systemes de ce type . La mise
sur pied de reseaux qui relieront des nombres considerables de personnes a des ordi-
nateurs distribuant de l'information et, par I'entremise de ces ordinateurs, les relie-
ront les unes aux autres, demandera plus de temps et coutera plus cher que quicon-
que n'eut imagine il y a quelques annees . II est par contre evident que des difficultes
de cet ordre n'ont pas decourage les tentatives de creation de reseaux telematiques .

Si I'on represente par une courbe les sommes consacrees a la telematique dans
un nombre croissant de pays, on constate qu'elles grimpent chaque annee d'une

maniere de plus en plus vertigineuse . On aura lieu de s'etonner si toute cette activite
n'aboutit pas a des resultats concrets, mais le cortege disparate d'experiences concur-
rentes dont on est actuellement temoin ne nous permet pas pour l'instant de definir la
nature de ces resultats, ni le moment ou ils verront le jour .

Tatonnements

Le Royaume-Uni depasse de loin les autres pays quant a 1'exploitation des reseaux
videotex et de teletexte .9 En 1978, donnant suite a pres de dix ans de recherche, les
Postes britanniques annoncerent la mise sur pied d'un service telematique, Prestel,
utilisant comme vehicule le reseau telephonique . A la fin de 1979, le reseau fournis-
sait une gamme complete de services publics a partir de centres d'informatique situes

a Londres et a Birmingham; il desservait environ 2 000 usagers et reunissait plus de
130 pourvoyeurs d'information, qui avaient accumule une banque de donnees de
160 000 pages sur une foule de sujets .

Neanmoins, le reseau Prestel a connu une expansion beaucoup plus modeste
qu'on avait prevu . A la fin de 1980, il ne desservait que 7 310 usagers, appartenant
surtout au monde des affaires ; on ne comptait que 917 terminaux domiciliaires .

En comparaison du videotex, le reseau de teletexte est facile a mettre sur pied et
ne coute pas cher a exploiter . Des ingenieurs de la British Broadcasting Corporation
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ont mene des experiences dans ce domaine a la fin des annees soixante, et en 1972, la
societe annongait la mise sur pied d'un service regulier, appele Ceefax . L'Indepen-
dent Broadcasting Authority, qui chapeaute les canaux commerciaux en Grande-
Bretagne, faisait pour sa part la demonstration de son systeme, Oracle, en 1973 .

L'expansion du teletexte a ete lente, mais continue . A la fin de 1980, on evaluait a 100
000 le nombre d'appareils de television en mesure d'accueillir du teletexte en

Grande-Bretagne .
La lacune la plus grave de Prestel, celle qui a eu les plus fortes repercussions sur

son expansion et qui influence actuellement la telematique dans bien d'autres pays,
est la faiblesse et la stagnation de son marche domiciliaire . A l'origine, on considerait
le grand public comme le principal marche cible de la telematique . II existait deja
des services Hd'edition electroniquep destines aux usagers commerciaux, aux services
gouvernementaux et aux membres de diverses professions qui etaient prets a payer
pour avoir acces a des bases de donnees specialisees . Le videotex etait cense etre une
application simple et economique, en somme le «modele Tb des communications

informatisees . On comptait que Prestel finirait par faire partie de la vie quotidienne
britannique au meme titre que la television, le telephone, la poste et le journal . En
1978, les Postes britanniques prevoyaient desservir plusieurs millions d'usagers a la
fin de 1983 . Elles ont mene dans tous les media une vaste campagne de publicite
visant a atteindre surtout le marche domiciliaire . .

Vers la fin de 1980, alors que 1'on comptait moins d'un appareil Prestel pour dix
foyers britanniques, la direction des Postes abandonna ses visees sur le marche domi-
ciliaire sinon officiellement, du moins dans la pratique . Presque tous les efforts de
reclame et de publicite se concentrent a present sur les eventuels usagers commer-
ciaux .

En mettant en service le premier systeme commercial de telematique au monde
et, par voie de consequence, le plus important systeme informatique en direct jamais
conqu, les Britanniques en ont appris davantage que quiconque sur les lacunes et les
possibilites de ce moyen de communication . Ils semblent decides a intensifier leurs
efforts : en modifiant leur systeme pour satisfaire aux nouvelles exigences, en dormant
a Prestel International la qualite d'un service mondial d'information videotex et en
commercialisant vigoureusement les nouvelles techniques et le materiel Prestel dans
les autres pays, et en particulier aux Etats-Unis .

Avec Prestel, les Britanniques avaient pour objectif d'etablir sous le patronage
de I'Etat un systeme commercial viable . En France, si I'on n'abandonne pas la strate-
gie actuelle, la telematique fera son apparition presque du jour au lendemain et sera
financee massivement par I'Etat . On pourrait qualifier le projet de napoleonien, tant
par son envergure que par son caractere ambitieux .

La France a fait son agrand bond en avant» dans la societe de l'information au
cours des annees soixante-dix, Iorsqu'elle a entrepris de moderniser son reseau tele-
phonique antediluvien . A un moment donne, le nombre d'appareils telephoniques en
service y augmentait de 18 pour cent par annee ; il s'agit sans doute la du taux de

croissance le plus eleve qu'on ait jamais connu . Par consequent, il fallait constam-
ment mettre a jour et reimprimer les annuaires de telephone . Le recours a des ordi-
nateurs pour la conservation et la composition des listes d'abonnes a amene les Fran-
gais a explorer la possibilite d'une transmission directe de cette information de
l'ordinateur a l'usager . Des 1979, le reseau franrais avait accepte le principe d e
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«l'annuaire de telephone electronique» : la fourniture a chaque abonne d'un petit ter-
minal en noir et blanc accompagnant l'appareil telephonique . On estime qu'il coutera
moins cher de fournir environ 30 millions de terminaux aux usagers au cours des 10
a 12 prochaines annees que de continuer a imprimer des annuaires et a fournir un
service d'assistance-annuaire .

Conjugue a un reseau telematique bidirectionnel conventionnel, appele Teletel,
et a un service de teletexte, le programme de teletraitement des annuaires vise a faire

de la France le prototype de la societe de l'information et un fournisseur internatio-
nal de materiel et de competences telematiques . Tous les systemes frangais sont fon-
des sur une technique appelee Antiope, qui s'apparente a Prestel, mais qui presente
des possibilites d'affichage et d'information graphique de meilleure qualite .

En France, ce sont les journaux qui constituent l'obstacle principal a la realisa-
tion de ce projet ambitieux . Nombre d'entre eux redoutent la concurrence de ces
apages jaunesp electroniques et ont demande a 1'Etat de conferer a la presse ecrite le
monopole de toutes les petites annonces sur support telematique et de restreindre de
diverses autres manieres l'utilisation de ce nouveau moyen de communication . Le
differend se transforme rapidement en un debat sur le role de la presse en democra-
tie . Les journaux frangais soutiennent que ce role est fondamental et qu'il ne saurait
etre rempli par la telematique . Les bureaucrates frangais ont repondu en langant des
etudes qui, selon leurs dires, pourrait bien montrer que la presse surestime sa propre
influence sur l'opinion publique .l o

En Allemagne de I'Ouest, les efforts d'accaparement du videotex par les jour-
naux ont de meme caracterise les debuts dans le monde de ce nouveau moyen de
communication. Plusieurs autres pays d'Europe ont annonce leur intention de mettre
a 1'essai le videotex ou le teletexte ; ce sont la Finlande, la Suede, les Pays-Bas, la Bel-
gique, la Suisse, 1'Autriche, le Danemark, l'Italie, la Norvege et 1'Espagne . Sur les
autres continents, 1'Australie a accorde des licences pour des services de teletexte en
1980 et adoptera le videotex en 1981 ; Hong Kong a acquis I'an dernier un petit ser-
vice commercial videotex .

11 n'est pas etonnant, etant donne la vigueur de son industrie de 1'electronique,
que le Japon ait fait office de pionnier dans la mise au point du videotex, du teletexte
et des services connexes . Les premiers essais en vraie grandeur au Japon suscitaient
deja un interet mondial a I'epoque on les systemes europeens se cantonnaient encore
dans les laboratoires . Entre 1976 et 1978, le Japon a mis au point Captain, un sys-
teme videotex utilisant comme vehicule la complexe ecriture japonaise .

Captain s'acquitte tres bien de cette tache difficile, mais non sans en payer le
prix. Puisqu'il doit transmettre une quantite relativement importante d'information
pour permettre I'affichage d'une possibilite de 3 500 caracteres ou symboles japonais
sur 1'ecran, il lui faut plus de temps qu'a Prestel pour transmettre et reproduire une
page d'information : au moins 10 secondes, en comparaison de quelques secondes . Ce
probleme de langage pourra freiner I'essor de la telematique au Japon, mais jamais
suffisamment pour faire perdre a celui-ci sa situation concurrentielle sur le marche
mondial de la telematique .l I

Les Etats-Unis sont le seul pays qui puisse se payer le luxe d'une concurrence
authentique dans la mise au point d'un nouveau moyen de communication comme la
telematique . Alors que les autres pays ont du prendre tres tot des engagements
envers un systeme unique de telematique, et se sont ainsi emprisonnes dans des struc-
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tures eventuellement difficiles a modifier, les Etats-Unis peuvent dans une certaine
mesure se permettre une lutte mettant aux prises de nombreux concurrents du sec-

teur prive . 11 y a quelques annees, on pouvait compter sur les doigts de la main le
nombre d'experiences telematiques aux Etats-Unis ; aujourd'hui, il faudrait un ordi-

nateur pour les depister et en dresser la liste. On aurait de la difficulte a decouvrir,
parmi les quotidiens, les editeurs ou les reseaux de television americains, une entre-

prise d'envergure qui ne s'interessat pas a la telematique .
La subite augmentation d'activite dans ce secteur aux Etats-Unis represente le

jalon le plus important dans 1'evolution mondiale de la telematique depuis le lance-

ment de Prestel par les Britanniques, au cours des annees soixante-dix . Grace a elle,
1'avenir de la telematique, d'hypothetique qu'il etait, devient un sujet se pretant a

1'analyse . On peut avoir une We de la taille du marche potentiel de ce mode de com-
munication aux Etats-Unis si I'on pense a la situation de I'American Telephone and
Telegraph (AT&T), le colosse qui represente a lui seul 80 pour cent du chiffre
d'affaires annuel de 50 milliards de dollars des entreprises americaines de communi-

cation . Le rival le plus serieux de 1'AT&T est la General Telephone and Electronics .

Le revenu de la GTE ne represente qu'environ 10 pour cent de celui de 1'AT&T ; or,

le nombre d'appareils telephoniques en service de la GTE est proche de celui des Pos-
tes britanniques .

L'AT&T n'est que l'une des nombreuses entreprises americaines qui injectent
des capitaux dans la telematique, et pourtant ses operations font l'objet d'une surveil-
lance etroite, non seulement a cause de l'importance de la compagnie, mais aussi
parce que les decisions de la Federal Communications Commission concernant
1'AT&T serviront de modele a l'industrie. L'annonce par I'AT&T, le 20 mai 1981,

de son intention d'adopter des normes pour assurer la compatibilite avec le systeme
canadien Telidon, par exemple, a immediatement souleve des craintes quant a
1'incompatibilite des systemes nord-americains et europeens .

Se d'eveloppant de concert avec le videotex et le teletexte aux Etats-Unis, mais
toujours distinctement, le marche domiciliaire de 1'ordinateur a prospere en 1'absence

de toute reglementation gouvernementale . Les premiers ordinateurs menagers ont

fait leur apparition sur le marche en 1975 ; le nombre d'appareils vendus s'elevait a
environ 450 000 a la fin de 1980, et l'on s'attendait qu'il depasse le million vers 1983

avec la chute progressive des prix du materiel . 1Z Ce marche florissant n'a aucun

equivalent dans les autres pays et son existence influence deja la telematique aux

Etats-Unis .
En Europe, ou le marche des petits ordinateurs ou des microprocesseurs ne

represente qu'environ 10 a 20 pour cent de celui des Etats-Unis, I'implantation de la
telematique se fait generalement dans un contexte de monopole etatique des commu-

nications .
Aux Etats-Unis, et peut-etre dans une moindre mesure au Canada, la future

convergence de la telematique et des ordinateurs menagers complique la tache de
definir ce nouveau moyen de communication et la structure qu'il finira par adopter .

Actuellement, il est impossible d'utiliser les ordinateurs menagers comme terminaux
telematiques, mais il existe deja aux Etas-Unis, selon les estimations, 40 000 ordina-
teurs menagers qui pourraient avoir acces a des services d'edition electroniques

moyennant des transformations mineures . 13 L'absence de demarcation definie entre

1'ordinateur menager et le videotex est une caracteristique propre au marche nord-
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americain et presente un interet particulier pour le Canada, ou le gouvernement

federal a assume un role «europeenu dans la promotion du videotex au sein d'une eco-
nomie aamericaineA, qui represente deja un marche important pour les ordinateurs .
menagers et les services informatises provenant des Etats-Unis .

Telidon: Cadillac, Volvo ou Volkswagen ?

Sans l'invention du Telidon par le ministere federal des Communications en 1978,
I'evolution de la telematique aurait probablement suivi le meme cours au Canada
que dans les petits pays europeens, et l'on aurait eu recours aux techniques britanni-
que ou frangaise . Telidon est un systeme de codage telematique de deuxieme genera-
tion, qui facilite la production et la visualisation d'une information graphique extre-
mement raffinee . A ce stade de 1'evolution rapide de la telematique, il possede les
meilleures caracteristiques techniques qui soient ; cependant, il n'est pas necessaire-
ment le systeme le plus rentable .

Telidon a ete conqu en 1978 par Herbert G . Bown, ingenieur du ministere des
Communications qui avait a l'origine pour tache de creer une replique en laboratoire
de Prestel . A 1'epoque, on disait ici et la que des compagnies canadiennes de tele-
phone, de radio, de telediffusion et de cablodiffusion copiaient ou achetaient des sys-
temes frangais et britanniques pour mener des experiences de telematique en vraie
grandeur au Canada. Afin de mettre ces entreprises au courant de la nouvelle reali-
sation du ministere des Communications, on a effectue une demonstration publique
du «videotex canadienb, tel qu'on le designait alors, a une conference de presse tenue
a Ottawa le 15 aout 1978 . Peu de temps apres, le Canada s'etait taille la reputation
de l'un des chefs de file des nations occidentales, aux cotes de la Grande-Bretagne et
de la France, dans le perfectionnement de la telematique . Depuis lors, Prestel,
Antiope et Telidon luttent pour conquerir la faveur mondiale .

L'originalite de Telidon reside dans ses Instructions de description de l'image
(IDI), code informatise permettant d'assembler tres rapidement les elements d'une
image graphique sur un ecran de television . Dans les anciens systemes alphamosa ►-
ques, l'operateur du terminal devait produire carre par carre l'image sur 1'ecran,
recueillant Iaborieusement les coordonnees sur un quadrillage en mosafque pour
colorer chaque carre. Avec Telidon, systeme alpha-geometrique, I'operateur n'a qu'a
appuyer sur quelques boutons pour commander au systeme de former une image a
I'aide de formes geometriques de base : le point, la ligne, 1'arc, le polygone et le rec-
tangle . Le spectateur peut percevoir la difference des I'abord . Prestel transmet
l'image ligne apres ligne, de haut en bas de l'ecran, alors que les images plus detail-
lees de Telidon se forment simultanement a plusieurs endroits de 1'ecran, comme si
on les esquissait rapidement a la main .

Des porte-parole du ministere des Communications ont affirme : «Nul ne con-
teste la superiorite technique du Telidon .»14 Mais le systeme a aussi ses detrac-
teurs . II a ete surnomme la ((Cadillac)) de la telematique, etant trop cher pour acceder
a un vaste marche, alors que les systemes alphamosaiques de la premiere generation
se sont gagnes la reputation de fournir un service de type «Volkswagen» : bon et fia-
ble .

L'invention du Telidon dans un laboratoire du gouvernement federal a radicale-
ment transforme 1'attitude du Canada envers la telematique . Avant Telidon, seules
quelques compagnies de telephone, de television et de cablodiffusion menaient sur

une petite echelle des experiences a I'aide des systemes britanniques et frangais d e
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telematique . Les autorites ne s'y interessaient a peu pres pas . Apres I'annonce de la

mise au point de Telidon en 1978, le gouvernement federal en est devenu le principal

parrain . En moins de trois ans, le Canada s'est trouve l'un des pays engages le plus

activement dans I'expansion de la telematique .
((Si nous, Canadiens, travaillons ensemble et vite, nous pourrons etre a l'avant-

garde de la technologie de la television bidirectionnelleu, prevoyait Mme Jeanne

Sauve, alors ministre des Communications, lorsque la mise au point de Telidon a ete

rendue publique en 1978 .15 Moins d'un an plus tard, elle annonqait que le gouverne-

ment federal engageait des fonds de neuf millions de dollars dans un programme
quadriennal de perfectionnement de Telidon, affirmant que celui-ci constituait «la

meilleure technologie de son espece au monde)) et qu'il permettrait probablement

«d'entrainer la creation de milliers d'emplois pour les Canadiens dans les industries

de production et de servicep .16 Deux autres annees ne s'etaient pas encore ecoulees

que le gouvernement federal annongait avoir deja affecte plus de 12,6 millions au

programme Telidon et declarait qu'il entendait engager une somme additionnelle de

27,5 millions pour repondre aux besoins du programme au cours des deux annees sui-

vantes . 1 7

A la fin de 1980, Telidon a ete homologue, de concert avec Prestel et Antiope,
par le Comite consultatif international telegraphique et telephonique de I'Union
internationale des telecommunications, organisme des Nations unies . Les premieres

ventes de systemes Telidon, a titre d'essai, ont ete realisees aux Etats-Unis et au

Venezuela . Telidon a ete incorpore a la liste des services inscrits dans diverses con-
cessions de cablodiffusion accordees a des entreprises conjointes canado-americaines .

Au Canada, a partir de 1981, on devait avoir recours au systeme Telidon (quoique
pas toujours exclusivement) pour tous les essais de telematique en vraie grandeur .

En depit de ces premiers progres, les mises de fonds considerables du gouverne-

ment dans le programme Telidon tiennent encore de la conjecture . On entretient tou-

jours des doutes sur l'avenir meme de la telematique . Advenant le cas ou celle-ci

deviendrait un nouveau moyen de communication, Telidon n'entrerait pas moins en

concurrence avec deux autres systemes . Et meme s'il prenait eventuellement le pas

sur ses deux concurrents, ses retombees economiques sur t'industrie canadienne de
1'electronique sont difficiles a prevoir, en partie a cause de la nature meme de Teli-

don.
La population canadienne en general se fait de Telidon une fausse We, entrete-

nue en partie par un gouvernement beneficiant du concours d'une presse complai-

sante . Une bonne partie de la publicite officielle a fait grand cas de son importance

pour 1'avenir de l'industrie canadienne de 1'electronique . On a cree I'impression que

Telidon etait une innovation semblable au reacteur nucleaire CANDU, en ce sens

qu'il n'etait disponible qu'au Canada .

Ce n'est pas du tout le cas ; et certains I'avaient compris d'emblee . En 1979,

John C. Madden, alors directeur general des Programmes speciaux de recherche au
ministere des Communications, a decrit Telidon comme etant «avant tout un proto-
cole de telecommunications, un moyen de stocker et d'acheminer tres efficacement
des informations textuelles ou graphiques . A ce titre, il West pas brevetable)) .

oN'importe qui a le droit d'utiliser les Instructions de description de l'image

(IDI) officiellement publiees - et qui constituent la base du systeme - et de se

monter son Telidon, poursuivait Madden . II lui suffit de disposer du temps et de

1
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I'argent necessaires et, compte tenu des capacites industrielles modernes, il lui en
faudra relativement peu . En effet, nombreux sont les laboratoires qui, un peu partout
dans le monde, disposent de la specialisation necessaire .u1 8

Puisque la technique T61idon peut etre connue de tous, 1'adoption de T61idon par
les Etats-Unis ou d'autres pays ne confererait pas aux industries canadiennes de
I'electronique et de la telematique un marche exclusif. Au mieux les placerait-elle
dans une situation favorable, compte tenu de leur savoir-faire et de leur avance dans
la mise au point et la fabrication du systeme . Les partisans de T61idon soutiennent
que cette innovation n'est peut-etre pas un equivalent du reacteur CANDU, mais
qu'elle pourrait neanmoins avoir sur Ies industries canadiennes de la telematique et
de 1'electronique des repercussions semblables a celles qu'a eues la Volvo sur l'indus-
trie automobile en Suede .

En devenant le principal soutien de Telidon, le gouvernement federal a occa-
sionne un demarrage de tous les secteurs de la telematique . En 1'espace de quelques
annees, les essais de telematique en vraie grandeur au Canada ont probablement ete
plus pousses que n'importe on ailleurs au monde .

En mai 1981, on en comptait douze . Trois d'entre eux etaient operationnels . Six
autres devaient parvenir a ce stade avant la fin de 1'annee et les trois derniers
devaient se joindre au cortege en 1982 . A cette epoque, on avait de meme deja
annonce la realisation d'un essai international de Telidon . Tout comme dans les
autres pays, la plupart des essais ont accuse des retards a cause de la difficulte
d'obtenir 1'equipement necessaire et de constituer les bases de donnees . La creation
des pages telematiques a requis plus de temps et d'argent que prevu . Les banques
d'information utilisees dans le cadre des premiers essais etaient incompletes et peu
perfectionnees, ce qui a decourage certains usagers . En depit des fortes sommes
allouees par le gouvernement federal depuis 1978, une enquete effectuee pour le
compte de la Commission en fevrier 1981 a revele que seuls 338 terminaux T61idon
etaient alors en exploitation ; 267 d'entre eux servaient a des essais de telematique et
les 71 autres, a la diffusion de teletextes par les reseaux de television .1 9

De tous ces essais, Vista est le plus ambitieux . 11 s'agit d'une experience menee
au Quebec et en Ontario par Bell Canada et utilisant 490 terminaux . On en a fait la
demonstration en mai 1981 et, selon les previsions, le systeme devrait etre mis en ser-
vice plus tard au cours de 1'annee . Bell espere accumuler une base de donnees de
75 000 pages d'ici a la fin de 1'annee, dont 15 000 en fran~ais . Les pourvoyeurs
d'information comprennent : TV Ontario, la chaine d'alimentation Dominion, Info-
mart (entreprise conjointe de Torstar et Southam), le gouvernement de I'Ontario, Le
Soleil, 1'Association des consommateurs du Canada et T616-direct, la propre filiale
de Bell qui assume 1'edition des «pages jaunesn .

Le programme Ida, essai de telematique de la Manitoba Telephone Systems, a
commence a utiliser T61idon en juin 1980 . L'Office de telecommunication educative
de ]'Ontario (TV Ontario) a lance un essai de teletexte en janvier 1980 . Parmi les
parrains des autres essais, mentionnons la Compagnie de telephone du Nouveau-
Brunswick; Telecable Videotron, compagnie montrealaise de cablodiffusion ; la
Cablecom Corporation, entreprise de telecommunications de la Saskatchewan ;
I'Alberta Government Telephones ; et la B .C. Telephone Co . Le premier essai sur une
grande echelle de fourniture de teletexte en franqais et en anglais sur T61idon sera
lance, selon les previsions, a Montreal, Toronto et Calgary 1'annee prochaine par l a
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Societe Radio-Canada . L'experience internationale, qui doit debuter plus tard cette
annee, est parrainee par Teleglobe Canada, societe de la Couronnechargee des com-

munications outre-mer .
La plupart de ces essais preliminaires sont consideres comme des essais de mar-

che destines a explorer le potentiel commercial de la telematique. En realite, ce sont

plutot des essais techniques permettant de mettre un nouveau materiel a 1'epreuve .

Etant donne le nombre restreint de terminaux, l'insuffisance des banques d'informa-
tion et des donnees statistiques, le manque de coordination entre les essais et
1'absence de debouches, on ne s'attend pas qu'ils parviennent a prouver clairement
1'existence d'un marche de consommation pour la telematique .

Alors que les compagnies de telephone ont collabore avec le ministere des Com-
munications dans leurs essais en vraie grandeur de Telidon, les cablodiffuseurs ont
travaille de leur cote a mettre sur pied leur propre service commercial bilateral ou

interactif. Le chef de file de cc mouvement est la Rogers Cablesystems Inc ., aupara-

vant nommee Canadian Cablesystems, Fun des plus importants cablodiffuseurs au
monde, possedant des concessions au Canada, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni .

C'est en 1979 que la Canadian Cablesystems a etabli le premier systeme interactif de
cablodiffusion au Canada, a London .

En 1978, le CRTC encourageait les cablodiffuseurs canadiens a rechercher de

nouvelles manieres d'utiliser leurs systemes et affirmait qu'il accorderait aune atten-
tion prompte et favorable aux demandes de la part des titulaires de licences de televi-
sion par cable en vue d'offrir, par 1'entremise de leurs systemes, de nouveaux services
de communications qui ne comprennent pas les services de programmationp.20 La

Rogers Cablesystems a repondu en 1981 a cette invitation en proposant de fournir
une gamme de services interactifs qui comprendrait des systemes de securite domici-
liaires et commerciaux, des sondages d'opinion des abonnes, des releves des comp-

teurs d'eau, d'electricite et de gaz, 1'evaluation automatique des habitudes de televi-
sion des consommateurs (avec le consentement des abonnes), des jeux video, des tele-
achats, des services d'actualite et d'information et un partage de services d'ordina-
teur lui assurant 1'acces a des services nationaux offerts aux Etats-Unis . En mars

1981, elle a demande au CRTC la permission de fournir cette gamme de services a
ses abonnes de Toronto et de 11 autres regions urbaines en Ontario .

La lutte que se livrent les cablodiffuseurs et les compagnies de telephone pour
accaparer ce nouveau marche survient alors que la technique des fibres optiques est
sur le point de liberer les compagnies de telephone des limites imposees par les lignes
telephoniques conventionnelles a fil de cuivre . Une seule fibre optique, utilisant la

lumiere plutot que 1'electricite comme moyen de transmission, peut transporter a la
fois jusqu'a 4 000 conversations, des centaines de millions de «bitsp de donnees infor-

matisees et jusqu'a six canaux de television . Cette gigantesque capacite permettrait
aux compagnies de telephone de fournir presque tous les services de telecommunica-

tion destines aux particuliers .

Bell Canada a installe sa premiere ligne souterraine de fibres optiques a Mont-

real, en octobre 1977 . En depit de 1'ampleur des frais occasionnes (environ 10 fois le
cout d'une paire de fils de cuivre), Bell Canada entend installer, au cours de la
decennie que nous entamons, 100 000 kilometres de lignes telephoniques a fibres

optiques .
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C'est en Saskatchewan que l'on prevoit faire l'utilisation la plus intensive des
fibres optiques . La Saskatchewan Telecommunications, compagnie de telephone
publique, a annonce la mise sur pied d'un programme quadriennal de 56 millions de
dollars, visant a installer un reseau interurbain de fibres optiques de 3 200 kilome-
tres, qui desservira 1'ensemble de la province et reliera les localites de 500 habitations
ou plus . L'amenagement de cette «autoroute electroniquep, selon SaskTel, est fonde
sur le principe qu'un reseau de telecommunications est un monopole naturel, que le
transporteur ne peut aucunement s'ingerer dans le contenu et que ale reseau ideal
d'acheminement en democratie [ . . .] doit pouvoir accorder a chacun un droit egal a
la telecommunication, le droit tant d'emettre que de recevoir des messages)- .2 1

Tout comme aux Etats-Unis, 1'augmentation du nombre des ordinateurs mena-
gers jouera un role determinant dans I'evolution de la telematique au Canada . On
prevoit que d'ici a 1985, de 10 000 a 50 000 menages canadiens seront equipes d'un
petit ordinateur . Meme au taux de croissance le plus lent prevu, les ordinateurs
menagers surpasseront grandement en nombre d'ici a quelques annees les terminaux
telematiques fabriques en vue des essais de Telidon .2 2

11 s'est produit le printemps dernier un premier cas d'integration de systemes
lorsqu'un important fabricant americain d'ordinateurs menagers, Apple Computer
Inc., a conclu un accord avec Infomart de Toronto pour commercialiser un accessoire
qui permettra au microprocesseur d'Apple d'etre utilise comme terminal Telidon .

Les perspectives pour la presse ecrite

L'industrie de la presse ecrite doit se poser une question aussi cruciale qu'epineuse
devant 1'expansion de ce nouveau moyen de communication: quelles seront la forme,
la portee et le deroulement de la concurrence que celui-ci leur livrera? Les donnees
que 1'on a actuellement en main laissent croire que les quotidiens, tels qu'ils existent
presentement (entreprises monopolistes, dans la plupart des cas, ayant a leur service
des equipes de specialistes en informatique qui leur permettent de suivre les progres
des nouvelles techniques), seront en mesure de maintenir leur tirage et leurs revenus
de publicite pendant au moins les cinq prochaines annees, probablement les dix pro-
chaines, et peut-etre meme encore plus longtemps .

La durabilite des journaux tout au long de la gestation de ce nouveau moyen de
communication electronique, assailli des le depart de difficultes posees par le mate-
riel experimental et les methodes d'utilisation, a suscite plus de circonspection a
l'endroit des repercussions veritables de la telematique . Son expansion relativement
lente en Angleterre a tempere I'enthousiasme premier de bon nombre de specialistes .
En Grande-Bretagne, Rex Winsbury, autorite en la matiere, estime que les nouveaux
reseaux mettront beaucoup de temps a concurrencer le faible coat et la commodite
des journaux, si jamais ils y parviennent .23 Cette opinion est partagee par A . Roy
Megarry, editeur du Globe and Mail et 1'un des pionniers de 1'implantation des nou-
veaux reseaux d'information au Canada .

Or, il y a seulement quelques annees, alors qu'il etait vice-president responsable
de I'expansion chez Torstar et, a cc titre, charge de la mise sur pied des nouveaux
reseaux d'information du Star de Toronto, Megarry avait predit que les media utili-
sant le papier comme support, y compris les quotidiens, verraient leur volume se
reduire des I'apparition des nouveaux systemes . 11 avait affirme aux quotidiens : aLes
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petites annonces, qui constituent 1'epine dorsale de la publicite d'un journal, sont
l'une des bases de donnees les plus immediatement viables pour les nouveaux reseaux

d'information a domicile .p2 4

Maintenant editeur du Globe and Mail et depuis toujours observateur attentif
de 1'experience britannique, Megarry a revise ses positions ; il estime a present que les

journaux survivront indefiniment, peut-etre en decouvrant de nouvelles formes qui
leur permettront de s'adapter a la concurrence .

Gerald Haslam, cadre chez Southam et administrateur d'Infomart, a declare a

la Commission : ( A I'heure actuelle, il est impossible de prouver que la telematique

menace I'existence des journaux .p25 Martin Goodman, president du Star de Toronto,
qui, de concert avec Southam, est le chef de file de 1'implantation de ce qu'on a
appele le «journal electronique)) au Canada, a predit que le journal traditionnel «con-
tinuera de couter moins cher par mois que le cable et que l'un ou 1'autre de ses acces-

soires» . Le journal survivra, d'apres Goodman, parce qu'il aest transportable et revet
un caractere plus permanent [ . . .] . La television est un moyen de communications

«passifp dont le flot continuel d'information ne fait qu'effleurer le telespectateurb .26

Un penseur americain a exprime 1'avis 1'an dernier que les journaux nord-ameri-
cains conserveraient leur avance technique «pendant plusieurs annees encore)), mais
que la fourniture d'information sur support electronique couterait de moins en moins
cher alors que les frais de production et de distribution des journaux continueraient
de s'accroitre .2 7

all nous faut admettre que nous ne faisons pas partie de l'industrie des journaux,
a declare le cadre d'un quotidien americain, car si telle est notre attitude, un triste

sort nous guette . Les journaux font partie de l'industrie des communications ., 2 8

La plus recente et la plus complete analyse effectuee au Canada dans ce
domaine, menee par la firme Data Laboratories de Montreal pour le compte de I'Ins-
titut de recherches politiques, a conclu que les revenus publicitaires des quotidiens ne
seront pas appreciablement menaces par la concurrence des nouvelles formes de

communication electronique avant 1985 . On y signalait cependant qu'il s'agit 1a
d'une tendance a court terme, qui pourrait se modifier rapidement et sans continuite

apparente vers la fin des annees quatre-vingt .
La lutte qu'on se livre pour le temps et 1'attention des lecteurs de journaux, ainsi

que I'argent des annonceurs de la presse ecrite revet diverses formes : elargissement

de la gamme des services de cablodiffusion en vue d'y inclure la television a peage ;

accroissement du nombre d'emissions televisees captees en direct des satellites ; multi-

plication des appareils video menagers a disques ou a bandes ; invasion du foyer par

les petits ordinateurs ; enfin, mise au point de systemes telematiques par les reseaux

de television, de telephone ou de cablodiffusion pour fournir sur demande de l'infor-
mation ecrite aux telespectateurs . Toutes ces formes de concurrence connaissent

actuellement une expansion rapide . Leur effet conjugue risque manifestement de
nuire a la presse ecrite a partir du milieu de la decennie actuelle . Il pourrait avoir des

consequences dramatiques au cours des annees quatre-vingt-dix .
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