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A SON EXCELLENCE
LE GOUVERNEUR GENERAL EN CONSEI L

QU'IL PLAISE A VOTRE EXCELLENC E

Nous, les commissaires nommes pour faire enquete sur 1'industrie des quotidiens au
Canada, et plus particulierement sur la concentration de propriete dont its font
l'objet, avons I'honneur de presenter a Votre Excellence le present rapport .

President

71~

Borden Spears Laurent Picard

le 1-juillet 1981
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Avant-prop os

L A COMMISSION est nee de la stupefaction et du choc . Simultanement, a
Ottawa et a Winnipeg, deux journaux respectables, fondes il y a long-
temps, ont disparu . La Tribune de Winn ipeg avait 90 ans, le Journal

d'Ottawa, presque 95 . Tous deux avaient lutte vaillamment pour survivre
pendant les annees qui ont precede leur disparition brutale, en ameliorant
sans cesse le produit qu'ils offraient au public . L'un comme 1'autre a ferme
ses portes a un moment ou le moral de son personnel etait excellent . Les jour-
nalistes et les autres employes en sont restes sideres . Les lecteurs etaient
furieux. Partout au pays, des gens serieux ont commence a s'inquieter pour
de bon, car la disparition du Journal et de la Tribune constituait tout simple-
ment le point culminant d'une serie d'acquisitions et de «rationalisations» qui
ont transforme en profondeur la presse au Canada .

La Tribune et le Journal ont cesse de paraitre le 27 aout 1980 . Six jours
plus tard, la Commission etait creee, en consequence directe de ces evene-
ments. Au meme moment, on ouvrait une enquete sur les ententes conclues

entre les groupes Thomson et Southam . Des poursuites ont par la suite ete
intentees, en vertu de la Loi relative aux enquetes sur les coalitions; les causes
sont toujours pendantes . Comme nous l'avons etabli des le depart, les ques-
tions precises dont sont saisis les tribunaux ne relevent pas de la competence
de la Commission . Nous avons ete charges d'etudier l'industrie dans son
ensemble, de proposer, dans la mesure du possible, des fagons d'ameliorer la
situation des journaux au Canada, de recommander, s'il y avait lieu, des
modifications a la loi ou a la politique .

L'etendue de notre mandat reflete la gravite de la situation dans la
presse et l'intensite des preoccupations du public . 11 fallait faire vite, de
crainte que la situation ne se deteriore encore davantage, et c'est pour cette

raison qu'on nous a fixe un si bref delai . 11 fallait egalement que notre
enquete soit aussi detaillee et aussi approfondie que possible. Nous avions
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pour instructions «de faire un examen general de la situation dans 1'industrie
des quotidiens au Canada)), d'en etudier des aspects precis et de proposer des

solutions .
Pour obtenir les renseignements les plus complets possibles dans les

delais fixes, nous avons sonde l'opinion de maints Canadiens interesses, par le
truchement d'etudes et de nombreuses audiences publiques . Nous avons mis

sur pied un grand nombre de projets de recherche. Nous avons juge impe-
rieux de pousser ces recherches jusque dans les salles de redaction et d'inter-
roger les journalistes et les redacteurs en chef qui composent les journaux que

les Canadiens lisent chaque jour . Ces entrevues n'ont pas ete encourageantes .

L'insecurite et, bien pire encore, le cynisme evident qui regnent dans le milieu

nous ont troubles . Ils nous ont semble symptomatiques d'un malaise profond .

Et nos rencontres et celles de nos recherchistes avec des proprietaires, des
editeurs, des journalistes de grande experience, des representants syndicaux
et, de fagon generale, des personnes a tous les echelons de l'industrie Wont

pas dementi cette evidence .
Le present rapport a ete redige dans les deux langues officielles ; trois

chapitres l'ont ete directement en franqais, les autres, en anglais . Nous pas-

sons d'abord en revue la situation de la presse au Canada, analysons 1'evolu-
tion qu'elle a connue et mentionnons brievement comment d'autres pays rea-
gissent face a des problemes semblables . Nous examinons les obligations des

journaux envers la societe, et la conception qu'en ont proprietaires, editeurs,
journalistes et lecteurs . Nous etudions la loi dans la mesure on elle a trait aux

journaux . L'aspect financier de I'industrie est aborde, car il nous permet de
saisir les mecanismes et les modes de fonctionnement des journaux . Nous

examinons les facteurs sous-jacents au choix que les journaux font entre leur
rentabilite et le respect de leurs obligations envers le public . Nous nous pen-

chons ensuite sur la collecte et la diffusion de l'information, y compris 1'acti-
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vite des agences de presse, et notamment la Presse canadienne (PC) . Le role
des journaux dans les affaires publiques est analyse, de meme que les nouvel-
les techniques qui ont profondement change les moyens de production des
journaux . Nous examinons les incidences que pourrait avoir le nouvel organe
issu de l'union des communications electroniques et de l'informatique .

Enfin, nous resumons nos conclusions sur la situation de la presse au
Canada et evaluons les solutions qui nous ont ete proposees ; nous en adoptons

certaines avec enthousiasme . Nous examinons ce que le Parlement pourrait
faire pour creer un climat qui permettrait aux journaux d'etre veritablement

a la hauteur de la confiance que notre societe a placee en eux . Notre dernier

chapitre est consacre a 1'enonce detaille de nos recommandations .
Nous avons fait notres, tout au long de cette enquete, les paroles celebres

de Joseph Howe, un des premiers journalistes canadiens : «Je vous en
conjure,)) avait-t-il declare au jury charge de le condamner pour avoir publie
des informations qu'il jugeait necessaire de communiquer au public, «laissez
en heritage a nos enfants une presse sans entraves .» Les entraves qui genent
aujourd'hui la presse canadienne different de celles contre lesquelles s'elevait
Howe; mais ce n'en sont pas moins des entraves . Les recommandations pre-

sentees dans le present rapport visent a liberer la presse au Canada .
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Roland Berthiaurne (Berthio),
.Montreal

Deuxieme caricature retenue par la Commission parmi les dessins regus en reponse
a son invitation . (Le premier choix de la Commission se trouve au chapitre 13 .)

Le mode de selection est explique a I'annexe III .



Le degr~
de la concentration

L A LIBERTE de la presse n'est pas l'apanage des proprietaires de media . Elie est
un droit du peuple . Elie s'inscrit dans le droit a la libre expression, insepara-
ble du droit a l'information . La Commission estime que le probleme crucia l

pose par son mandat reside dans la restriction de ces droits par une concentration
abusive de la propriete au sein de I'industrie•du quotidien au Canada . Comme le con-
signait le juge Hugo Black dans un jugement rendu a la Cour supreme des Etats-
Unis en 1945, <da liberte de la presse contre I'ingerence gouvernementale ( . . .) ne
sanctionne pas la repression de cette liberte au nom d'interets particuliers» . 1

La concentration est en train d'engloutir 1'edition des quotidiens au Canada .
Trois chaines detiennent les neuf dixiemes du tirage des quotidiens francophones,
tandis que trois autres se partagent les deux tiers du tirage des journaux de langue
anglaise. En tout et pour tout, le tirage des quotidiens de langue anglaise est aux
trois quarts entre les mains de chaines . Dans sept provinces (I'Ontario, le Quebec .et
la Nouvelle-Ecosse etant exclus), les deux tiers au moins du tirage provincial appar-
tiennent a une seule chaine.2 Ces groupes possedent souvent, outre des quotidiens,
des hebdomadaires, des stations de radio ou de television et des periodiques ; ils
detiennent aussi des interets considerables dans des entreprises etrangeres aux media .
Nous entendons par «chainep, un groupe forme de deux quotidiens ou plus publies
par une meme firme dans des agglomerations differentes .

Une decennie decisiv e
La presse canadienne emerge d'une decennie de changements intenses - mainmises,
fusionnements, ententes et fermetures - qui ont abouti aux troublantes mesures de
«rationalisationb de 1980 et ont donne lieu a la creation de la Commission en septem-
bre de la meme annee . 11 n'y a aucune raison de croire que la concentration ait
atteint sa limite . Elie se poursuivra de plus belle, a moins d'amendements a la loi .

Le quotidien est un phenomene urbain . Plus une ville est populeuse, plus I'acti-

vite journalistique y est intense . Ainsi, Toronto, Montreal et Vancouver representent
a elles seules 44 pour cent du tirage des quotidiens au Canada . Au cours des annees
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Tirage des quotidiens francophones par proprietaire

1970 1980

soixante-dix, la croissance des grands centres urbains a suscite de nouvelles formules

journalistiques . Des journaux de type conventionnel ont ferme leurs portes et de nou-

veaux tabloids ont connu un essor considerable . Huit journaux qui detenaient 15
pour cent du tirage canadien en septembre 1970, avaient disparu dix ans plus tard .

Le tirage des tabloids du matin a augmente, au cours de la decennie, dans une pro-
portion presque egale au tirage que les journaux disparus affichaient en 1970 et
egale a la hausse nette du tirage de tous les quotidiens au cours de cette meme

periode . Pendant ce temps, la concurrence de la television s'accentuait ; les quotidiens

devaient en outre veiller a ce que la radio, les hebdos et les revues ne leur enlevent
encore plus de clientele et, par le fait meme, ne diminuent les recettes qu'ils tirent de
la publicite .

Le phenomene de concentration qui s'affirme au Canada est bien connu dans
certains autres pays, dont les grands centres urbains ont permis, il y a deja long-
temps, le rassemblement de clienteles propres aux diverses categories de journaux,
des elites intellectuelles jusqu'aux masses . Au Canada, c'est le marche francophone
du Quebec, relativement dense, tres urbanise et culturellement homogene, qui a
ouvert la marche . Pierre Peladeau, le roi des journaux populaires, a lance ses quoti-
diens tabloids dans les annees soixante, profitant d'une clientele deja acquise aux
hebdomadaires et au Montreal-Matin . A I'autre extreme, Le Devoir, soucieux
d'informer les chefs de file de la collectivite francophone, se taillait peu a peu la
reputation de quotidien national du Canada frangais . Entre les deux se situaient les
quotidiens omnibus des grandes villes, dont La Presse de Montreal et Le Soleil de
Quebec, ainsi qu'une poignee de petits quotidiens .

2 COMMISSION ROYALE SUR LES QUOTIDIENS



Tirage des quotidiens anglophones par proprietaire

Autres chaines
6,7%

Publications FP

21,8%

1970

Indbpendants
39,6%

Thomson
10,4%

Southam
21,5 %

Memes tendances au Canada anglais, oti le Sun de Toronto, un tabloid lance au
debut des annees soixante-dix, a remporte un succes spectaculaire et s'est attaque,
non sans audace, a 1'exploitation d'un marche semblable a Edmonton . Pendant ce
temps, le Globe and Mail cultivait peu a peu son role de quotidien national du
Canada anglais ; a la fin de la decennie, il etait pret a s'affirmer comme tel, tant au
point de vue du format qu'a celui du contenu, grace a la transmission par satellite
des informations destinees a des imprimeries dispersees . Au Canada anglais, cepen-
dant, les quotidiens de type intermediaire, qui vont du Star de Toronto au plus petit
des journaux d'interet general des petites villes, continuent de dominer le marche .

Cette vaste restructuration comportait en filigrane des changements secondai-
res, mais non sans importance . Le tirage du week-end s'est mis a croitre plus rapide-
ment que celui de la semaine, aide par 1'apparition d'editions du dimanche . De 1970
a 1980, pendant que le tirage des quotidiens d'apres-midi faiblissait legerement, celui
des journaux du matin augmentait des deux tiers . Au moment ou la Commission a
fait son etude, en septembre 1980, les quotidiens de 1'apres-midi dominaient encore
le marche, avec 63 pour cent du tirage . Depuis lors, un des grands journaux du Que-
bec, La Presse, ainsi que Le Quotidien, de portee plus restreinte, ont commence a
paraitre le matin . La province qui a donne le ton jusqu'ici n'a plus qu'un quotidien
francophone de I'apr6s-midi, Le Soled.

Tous ces changements peuvent etre tenus pour ce qu'ils semblent etre : une
course a la clientele . Pendant la derniere decennie, il y a eu une nette augmentation
du nombre de menages au Canada et une baisse du nombre de personnes par
menage . Le pourcentage des lecteurs de journaux par foyer ayant diminue de ce fait ,
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les proprietaires se mirent en quete de la clientele du metro, des kiosques, des

bureaux du centre-ville, et des centres commerciaux . Un journal cueilli tot le matin

peut passer entre les mains de plusieurs personnes avant la fin de la journee . Les lec-

teurs sont tous des clients en puissance pour les annonceurs, dont les journaux con-
voitent d'autant plus la reclame que celle-ci represente une proportion sans cesse
croissante de leurs revenus, soit 78 pour cent, en 1980 .

A tous ces changements et a cette intense activite ont participe quelque 22 000
personnes, y compris le personnel des agences de presse. Environ le quart d'entre

elles, c'est-a-dire 5 500, travaillent a la redaction et sont directement responsables du

contenu des journaux. De cc nombre, un peu plus de la moitie, soit quelque 2 900,

apportent de quoi remplir les colonnes du journal, en leur qualite de redacteurs, pho-
tographes, editorialistes, reporters, critiques, et autres . Le reste du personnel se com-

pose des chefs de pupitre et de leurs divers adjoints .

Le besoin de maintenir des prix concurrentiels a porte les journaux, dans les
annees soixante-dix, a revolutionner leurs methodes de production en se defaisant des

linotypes . Les journalistes sont effectivement devenus leurs propres typographes

grace aux terminaux a ecran de visualisation (TEV) et aux methodes de photocom-

position informatisees . Les typographes se sont vus congedier, les redacteurs et les
reporters ont echange leurs machines a ecrire contre des terminaux, la paperasse et
le tapage ont peu a peu disparu des salles de redaction pour faire place a des presses
offset toutes neuves et reluisantes, sortant un produit superieur, avec de plus grandes

possibilites de couleur . 3
Un nouveau moyen d'information video prenait forme, derive des techniques de

communications informatisees et de reproduction sur ecran pour transmettre les nou-

velles imprimees dans les bureaux et les foyers .4 II existe differents modes de telema-

tique . Le systeme videotex, dont le Telidon, technique canadienne, est un des meil-
leurs, fonctionne au moyen d'un televiseur ordinaire modifie qui permet une
communication bilaterale et donne acces a des informations et a des services com-

merciaux et bancaires a distance . Teletexte est un systeme de diffusion ou de tele-
distribution a sens unique, moins couteux que le videotex, mais qui offre moins de
possibilites en ce qui concerne le reperage des donnees . Les systemes informatiques

en direct transmettent des renseignements aux terminaux des maisons ou des
bureaux avec lesquels ils sont compatibles ; Info Globe, version informatisee du Globe

and Mail de Toronto, en est un exemple . Tous ces systemes peuvent etre consideres
comme le prolongement des techniques de communications informatisees dont se ser-

vent maintenant les journaux . Ils nous portent a nous poser de serieuses questions sur
la forme et le contenu de ceux des quotidiens qui survivront encore pendant long-

temps .
Dans le secteur des journaux conventionnels comme dans le nouveau monde de

la telematique, la concentration de la propriete a rapidement pris de 1'ampleur . Les

societes meres ont acquis de nouvelles entreprises (au point que les trois quarts des
journaux canadiens appartiennent a des chaines) et diversiEe leurs interets . Au cours

des audiences publiques, tenues de I'automne 1980 au printemps 1981, la Commis-
sion a ete occasionnellement invitee a envisager quelques-unes des pires eventualites .

Dans le premier cas, tous les quotidiens de langue anglaise tomberaient entre Ies
mains d'un seul proprietaire et la meme chose arriverait aux quotidiens de langue

frangaise . Dans le second, le progres de la telematique entrainerait la disparitio n
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complete des journaux . A notre avis, ni l'une ni 1'autre de ces eventualites ne sont
souhaitables, ni l'une ni I'autre ne se produiront necessairement ; ce sont d'ailleurs
des possibilites auxquelles nous ne devons pas nous resigner d'avance . Elles doivent
cependant etre prises au serieux .

La presse d'un ocean a Pautr e

Afin de recueillir des faits et des opinions aupres de toutes les parties qui faisaient
l'objet de son enquete generale sur les quotidiens au Canada et d'obtenir les vues des
citoyens interesses, la Commission a consacre 30 jours a la tenue d'audiences publi-
ques en Colombie-Britannique, dans les Prairies, en Ontario, au Quebec et dans les
provinces atlantiques, suivies de grandes audiences nationales a Ottawa . La Commis-
sion a entrepris un vaste programme de recherche afin de se familiariser avec les dif-
ferentes facettes de la presse en milieu anglophone et francophone . Elie a requ des
centaines de lettres et de memoires, outre ceux qui lui ont ete presentes au cours des
audiences . (Un sommaire du deroulement de I'enquete figure a 1'Annexe III . )

Considerons d'abord les quotidiens canadiens et voyons comment ils se situent
par rapport aux principales tendances de la presse contemporaine et a la concentra-
tion de la propriete et de la gestion, dont il a ete brievement question au debut du
chapitre . Nous avons choisi 1970 et 1980 comme annees reperes, ce qui nous a per-
mis d'etudier l'evolution du secteur des quotidiens depuis la publication du rapport
du Comite special du Senat sur les moyens de communications de masse, preside par
le senateur Keith Davey .5 Dans le present chapitre, notre analyse du tirage est fon- .
dee sur le calcul de la diffusion hebdomadaire globale des quotidiens plutot que sur
celui, plus courant, de ]cut diffusion journaliere . Nous obtenons ainsi une mesure
comparative du tirage hebdomadaire total, que le quotidien paraisse cinq, six ou sept
fois par semaine. Au cours de la decennie, le tirage hebdomadaire total des quoti-
diens au Canada est passe de 27 850 000 a 32 445 000 exemplaires, soit une augmen-
tation de 16,5 pour cent . Ce chiffre est legerement superieur au taux de croissance de
la population, mais il represente une baisse de neuf pour cent par rapport au nombre
de menages .

Le nombre de journaux au Canada est passe de 114 en 1970 a 117 en 1980 ; ce
dernier chiffre tient compte de la fermeture de la Tribune de Winnipeg et du
Journal d'Ottawa, survenue le 27 aout 1980, et qui a provoque directement la mise
sur pied de la Commission . II n'inclut pas le Sun de Winnipeg (publication distincte
du Sun de Toronto) qui n'a commence qu'au printemps 1981 a paraitre cinq jours
par semaine, c'est-a-dire le minimum requis pour qu'un journal soit considere comme
un quotidien . Le chiffre mentionne comprend toutefois les deux titres des journaux
«couplesu, c'est-a-dire deux journaux publies dans la meme installation et par le
meme proprietaire, presentant un contenu redactionnel semblable et ayant a peu pres
le meme personnel, mais destines a des marches distincts: 1'exterieur de la ville le
matin et 1'interieur 1'apres-midi . Citons comme exemple la societe Halifax Herald
Ltd qui publie le Chronicle-Herald le matin et le Mail-Star l'apres-midi .

De 1970 a 1980, le nombre des journaux independants a baisse de 45 a 29, tan-
dis que le nombre des journaux appartenant a une chalne passait de 69 a 88, soit 75
pour cent du total . Des changements se sont produits dans toutes les regions.
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Taux de croissance relative de la population, du tirage des quotidiens et des menages
au Canada de 1970 a 198 0

Dans la region du Pacifique, on constate que les deux quotidiens de Victoria, le

Colonist du matin et le Times de 1'apres-midi, se sont fondus en un seul journal a

plusieurs editions, le Times-Colonist . Les deux journaux, qui avaient chacun leur

redaction en 1970, en etaient venus a mettre de plus en plus de services en commun
sous la direction de leur ancien proprietaire, F .P. Publications Limited (FP) . Ils ont

ete fusionnes en septembre 1980 apres que la societe Thomson Newspapers eut
achete FP par I'intermediaire de sa filiale, la Canadian Newspapers Company Limi-

ted .
Ailleurs en Colombie-Britannique, d'anciens hebdomadaires ont donne nais-

sance a cinq nouveaux quotidiens, dont quatre appartiennent au groupe Sterling et

un au groupe Thomson . Tous detiennent le monopole du marche dans leur localite . A

Vancouver, le Sun et la Province continuent d'etre publies separement, quoiqu'ils

soient tous deux la propriete de Southam Inc . Cette societe a en effet achete de

Thomson la moitie des actions de la Pacific Press Limited, acquise par Thomson au

moment de I'achat de FP. Le seul journal independant des 19 quotidiens de la

Colombie-Britannique, le Columbian, demeure concurrentiel en banlieue de Vancou-

ver .
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11 n'y a que 5,4 pour cent du tirage des quotidiens de Colombie-Britannique qui
ne dependent pas de chaines : Southam en detient 65,8 pour cent, Thomson 22,4 pour
cent et le groupe Sterling - fonde par Conrad Black, David Radler, qui en est le
president, et Peter G . White - et dont le siege social est a Vancouver, 6,4 pour cent .
Les quotidiens de la Colombie-Britannique detiennent 13,1 pour cent du tirage des
journaux de langue anglaise au Canada .

Dans la region des Prairies, 1'Alberta a neuf quotidiens, dont deux nouveaux
venus . Pour la premiere fois depuis la disparition du Bulletin en 1951, Edmonton voit
un deuxieme quotidien, le Sun, un tablotd, faire concurrence au Journal de Sou-
tham. A Fort McMurray, ville en pleine expansion, un nouveau quotidien, propriete
de Bowes Publishers Limited occupe tout le marche . Calgary a toujours deux jour-
naux, mais la Toronto Sun Publishing Corporation a achete I'Albertan du groupe
Thomson (qui I'avait acquis au moment de I'achat de FP) et en a fait le Sun, un con-
current plus vigoureux pour le Herald de Southam .

Le seul quotidien independant de I'Alberta, I'Advocate de Red Deer, appartient
en fait a une chaine britannique, la Liverpool Post and Echo Limited, et ne recueille
que 3,7 pour cent du tirage provincial . Les groupes detiennent le reste : Southam,
65,1 pour cent, Toronto Sun Publishing, 23,1 pour cent, Thomson, 5,6 pour cent, et
Bowes Publishers Limited, 2,4 pour cent . Les quotidiens de 1'Alberta detiennent 11,2
pour cent du tirage des journaux de langue anglaise du pays .

Les cinq quotidiens publies en Saskatchewan appartiennent a des chaines ; cha-
cun detient le monopole dans sa localite . Un nouveau venu en fait cependant partie,
le Daily Times de Lloydminster, propriete du groupe Sterling . L'entreprise la plus
importante est la societe Armadale (de Michael Sifton) qui recueille 85,7 pour cent
du tirage provincial . Thomson en possede 14 pour cent et Sterling, environ un tiers
de un pour cent . Les quotidiens de la Saskatchewan ne representent que 3,1 pour
cent du tirage anglophone du Canada .

Au Manitoba, six des sept journaux qui detenaient le monopole local a
l'automne 1980 etaient independants et tous entraient dans la categorie des petits
journaux . La Free Press, propriete de Thomson, le seul quotidien publie a Winnipeg
depuis la fermeture de la Tribune par le groupe Southam, detenait par ailleurs 87,1
pour cent du tirage provincial . En avril 1981, le nouveau Sun de Winnipeg a com-
mence a paraitre quotidiennement, retablissant une certaine concurrence . Le groupe
Southam conserve une marge de manoeuvre au Manitoba puisqu'il possede 49 pour
cent des titres de propriete du Sun de Brandon et se reserve le droit d'acheter le reste
ulterieurement . Les quotidiens du Manitoba representent 5,2 pour cent du tirage des
journaux de langue anglaise au Canada .

Les 46 quotidiens publies en Ontario representent 52,9 pour cent de la totalite
du tirage des journaux de langue anglaise et 4,6 pour cent du tirage francophone,
mais seuls 12 d'entre eux sont encore independants . Au nombre de ces derniers, se
trouve un des journaux couples dont nous avons fait mention, la Free Press de Lon-
don, publiee le matin et 1'apres-midi . Les quotidiens couples de Thunder Bay, pro-
priete de Thomson - le Times-News et le Chronicle-Journal - sont un autre
exemple de ce genre de journaux . Les deux titres ne recouvrent en fait qu'un seul
journal .

Parmi les grandes villes de l'Ontario, la concurrence a pris fin a Ottawa avec la
fermeture du Journal par Thomson, laissant le Citizen de Southam avec le monopol e
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du marche anglophone . A Toronto, la concurrence n'a pas ete affaiblie au debut de

la decennie par la fermeture du Telegram, le personnel de ce journal s'etant

empresse de lancer un tabloid, le Sun . A l'automne 1980, le Sun avait un tirage

superieur a celui du Telegram en 1970 et etait devenu le principal quotidien d'une

nouvelle chaine . En 1980, Toronto etait la seule ville de 1'Ontario ou subsistait une

concurrence entre les quotidiens locaux, soit le Star, le Globe and Mail et le Sun .

Une etude detaillee du tirage des quotidiens revele qu'aucune chalne ne fait
autant de ventes que tous les journaux independants ensemble . Ceux-ci detiennent

39,5 pour cent du tirage total, le Star de Toronto, qui fait partie lui-meme du con-

glomerat Torstar, representant une proportion legerement superieure a 60 pour cent

du tirage independant . Thomson possede 27,3 pour cent du tirage ontarien, Southam

22,2 pour cent, le Sun 10,6 pour cent, Northumberland Publishers Limited (de
James Johnston) trois dixiemes de un pour cent et Bowes, deux dixiemes de un pour

cent .
Au Quebec, des journaux qui representaient 30 pour cent du tirage global en

1970, avaient disparu dix ans plus tard . A Montreal et a Quebec, la concurrence est

maintenant reduite entre les quotidiens francophones . La faillite du Montreal-

Matin, propriete de Gesca (Paul Desmarais), laisse sur le marche Le Journal de

Montreal de Quebecor (Pierre Peladeau), La Presse de Paul Desmarais et un journal

independant, Le Devoir. Quebec, depuis la fermeture de I'Action au debut de la

decennie, n'avait plus comme quotidien que Le-Soleil d'UniMedia (Jacques Fran-

cceur) et Le Journal de Quebec de Pierre Peladeau . En donnant son autonomie a une

edition regionale, Le Soled a permis la creation d'un nouveau journal, Le Quotidien

de Chicoutimi, qui a ete reedite sous forme de tabloid en 1981, pour faire face a la

vive concurrence que lui oppose une edition regionale du rival du Soled, Le Journal

de Quebec .

A l'automne 1979, la fermeture du Star, propriete de FP, a mis fin a la concur-

rence sur be marche anglophone de Montreal, faisant de la Gazette de Southam le

seul quotidien de langue anglaise de la ville . Le groupe Thomson est disparu de la

scene quebecoise lorsque le marche anglophone de Quebec s'est tari et que le Chro-

nicle Telegraph a ete vendu et transforme en hebdomadaire .

Sur les 11 journaux publies au Quebec, Le Devoir et Le Record de Sherbrooke,

qui constituent 4,1 pour cent du tirage provincial, sont les seuls quotidiens indepen-

dants. Pour I'ensemble de la province, Quebecor detient 39,8 pour cent du tirage,
Gesca 24,6 pour cent, Southam 19 pour cent et UniMedia 12,5 pour cent . Les quoti-

diens quebecois occupent 94 pour cent du tirage francophone du pays et 5,1 pour

cent du tirage anglophone .

En ce qui a trait a la region de I'Atlantique, nous constatons qu'au Nouveau-
Brunswick, d'abord, la situation est essentiellement la meme depuis dix ans . Les

membres de la famille Irving possedent les cinq quotidiens anglophones de la pro-
vince (des journaux couples a Saint-Jean et a Moncton, et un journal unique a Fre-
dericton) . L'Evangeline, quotidien independant publie a Moncton, continue de

s'adresser a la population acadienne . La chaine Irving detient 90,6 pour cent du

tirage de la province et le proprietaire independant, 9,4 pour cent . Les quotidiens du
Nouveau-Brunswick representent 3 pour cent du tirage anglophone canadien et 1,4

pour cent du tirage francophone .
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A I'Ile-du-Prince-Edouard, les journaux couples de Charlottetown, propriete du
groupe Thomson, ont 67,5 pour cent du tirage, le reste allant a un journal de la
chaine Sterling de Summerside . A eux deux, ils detiennent 0,8 pour cent du tirage
anglophone du pays .

En Nouvelle-Ecosse, la seule province ou la plus grande partie du tirage, soit
73,4 pour cent, va a des proprietaires independants, on trouve sept quotidiens . Les
plus importants sont les journaux couples de Halifax, le Chronicle-Herald et le
Mail-Star, qui ont maintenant un concurrent en banlieue depuis que le Daily News
de Bedford-Sackville, hebdomadaire fonde en 1975, est devenu un quotidien en 1979 .
Le Chronicle-Herald du matin est surtout un journal de province, tandis que le
Mail-Star est diffuse en ville . Le groupe Thomson possede trois journaux qui ras-
semblent 26,6 pour cent du tirage provincial . Les quotidiens de ]a Nouvelle-Ecosse
representent 4,4 pour cent du tirage anglophone du Canada .

A Terre-Neuve, un journal independant du matin, le Daily News de Saint-Jean,
tente de survivre a la concurrence du principal quotidien, le Telegram de 1'apres-
midi, propriete de Thomson, qui possede aussi le troisieme quotidien de cette pro-
vince, le Western Star de Corner Brook . Le groupe Thomson detient 83,5 pour cent
du tirage provincial, ce qui represente 1,2 pour cent du tirage anglophone du pays .

Depuis 1970, le Yukon a son quotidien, le Star de Whitehorse, nouveau journal
independant . Les Territoires du Nord-Ouest n'ont pas encore de quotidien .

Pour resumer la situation dans 1'ensemble du pays en juin 1981, nous constatons
que trois villes - Victoria, Ottawa et Montreal - qui avaient deux quotidiens de
langue anglaise en 1970 n'en ont maintenant plus qu'un . Quoique des journaux fran-
cophones aient ferme leurs portes a Montreal et a Quebec, la concurrence y existe
encore . L'arrivee de nouveaux journaux a contrebalance certaines fermetures, du
moins quant au nombre, a Toronto et a Winnipeg . Seul Edmonton a veritablement
ete enrichi par I'apparition d'un deuxieme quotidien . II est vrai que la region metro-
politaine de Halifax en a maintenant un second, mais sa diffusion trop restreinte ne
permet pas de le considerer comme un concurrent pour 1'ensemble du marche .

A 1'echelle du pays, dix grandes villes avaient deux quotidiens ou plus en 1970 ;
elles n'etaient plus que huit en 1981 . Dans les onze villes ou paraissait plus d'un quo-
tidien en 1970 ou en 1981, le nombre de quotidiens est passe de 26 a 22 . Les titres
differents des journaux couples sont exclus de nos calculs puisqu'il s'agit ici d'evaluer
le nombre des grandes villes ou subsiste encore une concurrence veritable, et qu'on ne
peut guere considerer que des journaux couples se font concurrence . Si, donc, nous
excluons pour cette raison et le Sun et la Province de Vancouver, propriete de Sou-
tham, les quotidiens ne se livrent plus concurrence que dans sept villes : Edmonton,
Calgary, Winnipeg, Toronto, Montreal (journaux de langue frangaise), Quebec et
Saint-Jean de Terre-Neuve. Leur diffusion represente 49 pour cent du tirage total
des quotidiens au Canada .

Toutefois, «le nombre de villes ou subsiste une concurrence entre les quotidiensb,
selon les termes de notre mandat, reste aleatoire . En effet, le genre de concurrence
directe que se livraient les quotidiens par leur edition du matin ou par celle de
1'apres-midi a disparu . La lutte qui a oppose la Free Press et la Tribune de Winni-
peg, quotidiens de 1'apres-midi, en est le dernier exemple. (A Ottawa, le Journa l
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avait deja commence a paraitre le matin, laissant la voie libre au Citizen 1'apres-

midi, avant de fermer ses portes . )

De nos jours, les quotidiens d'une meme ville s'adressent plutot a des segments
differents du marche, qui sont fonction de la geographie, de la demographie, ou des

deux a la fois . La concurrence reste neanmoins vive, les uns essayant d'empieter sur

le territoire des autres . Cependant, les tentatives pour lancer de nouveaux concur-
rents a l'interieur de ces segments ont echoue au cours des annees soixante-dix,
notamment a Quebec et a Montreal ou les tabloids crees pour livrer bataille a ceux
de Peladeau n'ont pas fait long feu . Par la publication du Jour a Montreal, on avait

tente de segmenter de nouveau le marche selon 1'allegeance politique, comme c'etait
le cas naguere dans la presse anglophone et francophone . La tentative a echoue, mais
le Parti Quebecois, parrain du journal defunt, n'en a pas moins pris le pouvoir peu

apres .
La concurrence se traduit aussi par 1'accessibilite a des journaux publies dans

d'autres villes et la possibilite pour les personnes bilingues de se procurer des quoti-
diens de langue frangaise et anglaise .

La concentration a 1'echelle national e

A 1'echelle nationale, la Commission a constate que de nombreux groupes dominent
le marche des quotidiens : Southam possede les deux tiers du tirage en Colombie-Bri-

tannique et en Alberta, Armadale, plus des quatre cinquiemes en Saskatchewan,
Thomson pres des neuf dixiemes au Manitoba, les deux tiers a 1'Ile-du-Prince-

Edouard et plus des quatre cinquiemes a Terre-Neuve, et la famille Irving, les neuf
dixiemes au Nouveau-Brunswick. L'Ontario, le Quebec et la Nouvelle-Ecosse sont
les seules provinces ou le tirage n'appartient pas a un groupe unique dans une pro-

portion superieure aux deux tiers .

Les chaines ont publie 77 pour cent des exemplaires parus au Canada en sep-
tembre 1980, par rapport a 58 pour cent dix ans auparavant . La tendance a ete nette

au cours de la derniere decennie . Exception faite de la vente du Record de Sher-

brooke par le groupe Sterling a une entreprise independante, dans le cas de tous les
journaux vendus, la propriete est passee d'une entreprise independante a un groupe,
ou d'un groupe a un autre comme ce fut le cas pour la plus importante transaction de
1'histoire du journalisme au Canada, 1'achat de FP Publications par Thomson en jan-

vier 1980 . Dix ans plus tot, FP assurait, de justesse, la plus forte diffusion, soit 21,8

pour cent du tirage anglophone .

Dans une etude de la presse canadienne, il importe d'examiner separement les
deux clienteles linguistiques . Non seulement leurs traditions culturelles distinctes

ont-elles engendre un style journalistique propre a chacun d'elles, mais leurs particu-
larites demographiques ont donne lieu a des marches differents . La plus grande par-

tie des lecteurs francophones sont concentres dans un territoire a peine plus grand
que la Belgique, et, a l'interieur de celui-ci, dans une metropole (Montreal), une

grande ville (Quebec) et quelques petites villes ; il n'y a rien d'equivalent a des villes

comme Victoria, Saskatoon, Windsor ou Saint-Jean . Les conditions propres au mar-
che francophone permettent a la plupart de ses journaux d'avoir une portee et une
resonance profondes dans 1'ensemble de la francophonie canadienne, ce qui n'est pas
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le cas des journaux anglophones disperses a travers le pays . La population franco-

phone lit plus d'hebdomadaires et moins de quotidiens que la clientele anglophone .

En outre, les petites villes du Quebec sont moins portees a avoir leurs propres quoti-
diens que celles du Canada anglais .

Du cote anglophone, la part du tirage total qui revient a des groupes est passee
de 59 pour cent en 1970 a 74 pour cent dix ans plus tard . Thomson et Southam y ont
le plus gagne . Toronto Sun Publishing, le groupe le plus important parmi les nou-
veaux arrives, est leur principal concurrent . A elles trois, ces societes detiennent la
moitie des quotidiens anglophones et 67 pour cent du tirage des journaux de langue
anglaise .

En 1970, les quotidiens du groupe Thomson qui etaient sans concurrent dans les
petites localites representaient 10,4 pour cent du tirage anglophone canadien . Apres
avoir absorbe FP et s'etre defait d'elements auxquels il ne tenait pas, le groupe
Thomson reunissait 25,9 pour cent du tirage et 40 quotidiens, y compris deux des
journaux les plus respectes au pays, le Globe and Mail de Toronto et la Free Press de
Winnipeg . Plusieurs des transactions du groupe Thomson sont venues confirmer ses
inclinations monopolistiques dans les grandes villes . Mentionnons entre autres le
fusionnement des deux quotidiens de Victoria, les transferts de propriete au groupe
Southam, a Vancouver et a Montreal, la constitution reciproque de monopoles
Thomson et Southam a Winnipeg et a Ottawa (un nouveau concurrent a cependant
surgi peu apres a Winnipeg) et l'initiative de faire du Globe and Mail un quotidien
national anglophone unique en son genre . Le groupe Thomson s'est aussi applique au
cours de la decennie a acquerir le monopole des quotidiens dans de petites localites,
soit quatre en Ontario et deux en Nouvelle-Ecosse . 11 a en outre transforme en quoti-
dien son hebdomadaire de Vernon (C .-B . )

En 1970, le groupe Southam detenait 21,5 pour cent du tirage anglophone au
Canada, se retrouvant au deuxieme rang derriere FP par trois dixiemes de un pour
cent . En 1980, apres avoir achete trois quotidiens sans concurrent, s'etre assure le
monopole sur les marches anglophones de Montreal et d'Ottawa par la disparition de
ses rivaux et acquis la majorite des actions de Pacific Press, qui publie les deux prin-
cipaux quotidiens de Vancouver, Southam devenait la principale chaine avec 32,8

pour cent du tirage et 14 quotidiens . Contrairement au groupe Thomson, Southam

avait presque toujours eu des concurrents ; en 1980, il n'en avait plus qu'a Edmonton

et a Calgary . II faut supposer qu'a Vancouver, Southam preferait voir ses deux quo-
tidiens le Sun et la Province, ce dernier publie a perte, se faire concurrence que de
risquer 1'arrivee d'un nouveau rival si 1'entreprise fusionnait les deux quotidiens ou
en faisait des journaux couples .

En 1970, ni le Sun de Toronto ni le groupe qui le possede n'existaient encore .
Dix ans plus tard, ce groupe detenait trois journaux (dont l'un avait ete anterieure-
ment la propriete du groupe le plus important en 1970, FP) et 8,3 pour cent du tirage
anglophone du pays .

Des groupes de moindre envergure, dont quelques-uns occupent une place pre-
ponderante dans leur province respective, comme nous l'avons deja mentionne, se

partagent la propriete des autres chaines de journaux de l'angue anglaise . Au cours
des annees soixante-dix, la famille Irving a reparti la propriete de se .q journaux entre
les freres James et Arthur (a Saint-Jean) et un autre frere, John (a Moncton et a
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Pourcentage du tirage provincial des quotidiens selon la nature de la propriete
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Fredericton) . Leur pere, sous la raison sociale K .C. Irving Limited, a conserve une
part minoritaire des actions a Saint-Jean . Ses cinq quotidiens du Nouveau-Bruns-
wick donnent a la famille trois pour cent du tirage anglophone national . Le groupe
Armadale, dirige par Michael Sifton, detient 2,7 pour cent du tirage grace a ses quo-
tidiens de Regina et de Saskatoon . Le nouveau groupe Sterling en recueille 1,1 pour
cent . Et pour ceux qu'interessent de pres les calculs de la Commission, mentionnons
Bowes Publishers, dont les quotidiens de Kenora (Ontario), de Fort McMurray et de
Grande Prairie (Alberta) representent deux cinquiemes de un pour cent du tirage,
ainsi que Northumberland Publishers Limited, la plus petite chaine du pays, qui
comprend les deux journaux de James Johnston a Cobourg et a Port Hope (Ontario)
et un cinquieme de un pour cent du tirage anglophone du pays .

Sauf L'Evangeline de Moncton et Le Droit d'Ottawa (pour un peu plus de la
moitie de son tirage), la presse de langue frangaise, qui represente 18 pour cent du
tirage au Canada, a son marche au Quebec . Les chaines y sont beaucoup plus repan-
dues qu'au Canada anglais . Les groupes qui affichaient 49 pour cent du tirage fran-
cophone en 1970, en detenaient 90 pour cent dix annees plus tard . La diffusion se
repartit entre .trois groupes possedant huit des onze quotidiens francophones .

Les deux quotidiens de Quebecor, publies a Montreal et a Quebec sous I'egide
de Pierre Peladeau, representaient a eux seuls 46,5 pour cent du tirage francophone
en 1980, en regard de 1 1 pour cent seulement en 1970 .

Le tirage des journaux qu'exploite Paul Desmarais par I'entremise de Gesca, est
passe de 38,2 a 28,8 pour cent en raison d'une longue greve a La Presse, de la ferme-
ture du Montreal-Matin et de la concurrence de Quebecor, tandis que les trois petits
quotidiens de Trois-Rivieres, Sherbrooke et Granby faisaient des gains modestes .

Le troisieme magnat de la presse quebecoise, Jacques Francoeur, detenait, en
1980, 14,7 pour cent du tirage francophone, grace aux deux journaux qu'UniMedia
publie a Quebec et a Chicoutimi .

Sur les marches francophone et anglophone, cependant, le terme «concentration))
designe beaucoup plus que la simple propriete de journaux . Ainsi, la formation de
groupes a entraine une forte concentration geographique de sieges sociaux . Bien
qu'on s'y attende davantage du cote francophone, ou le marche est plus exigu, il est
quand meme stupefiant de constater que 94 pour cent des journaux de langue fran-
gaise reviennent a des societes rassemblees a Montreal . Fait plus extraordinaire
encore, sur un territoire aussi vaste et regionalise que celui de la presse de langue
anglaise, 83 pour cent du tirage sont detenus par des firmes dont le siege social est a
Toronto .

Un autre aspect de la concentration des journaux est la tendance des groupes et
des societes independantes a se fondre dans des conglomerats de media ou, forme
plus poussee de concentration, dans des conglomerats mixtes . Par exemple, le quoti-
dien le plus important du Canada, le Star de Toronto, represente moins de la moitie
des revenus du conglomerat Torstar . Les quotidiens de Southam se dirigent vers une
position minoritaire au sein du groupe et les quotidiens de la filiale canadienne de
Thomson ne constituent qu'une faible partie de 1'activite de ce conglomerat mixte
multinational . De meme, les journaux du groupe Gesca sont peu de choses en compa-
raison des entreprises vastes et diversifiees qu'embrasse la Power Corporation d e
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Paul Desmarais; et les journaux du groupe Irving au Nouveau-Brunswick ne sont
qu'une fraction des titres de propriete que possede ]a famille dans cette province,
dans 1'est du Canada et dans le monde .

Mais la concentration de la presse quotidienne a d'autres ramifications . Par la
Presse canadienne, 1'agence cooperative qu'elles dominent de tout leur poids, les
chaines ont la mainmise sur le principal service d'information du pays, non seule-
ment pour cc qui concerne les journaux mais aussi pour la radio et la television . Dans
de nombreuses regions du Canada, des entreprises possedent plus d'un moyen
d'information, journaux, stations de radio et de television, quoique le Conseil de la
radiodiffusion et des telecommunications canadiennes (CRTC) s'efforce de contenir
leur expansion depuis quelques annees . Autre forme de concentration, I'envahisse-
ment de marches potentiels par des conglomerats associes comme dans le cas de la
commercialisation du videotex, sous la coupe de Southam-Torstar, de concert avec le
gouvernement federal .

Un probleme commun a de nombreux pays
La concentration n'est evidemment pas un phenomene propre a la presse, ni au
Canada . Dans la plupart des pays les plus industrialises, la presse est soumise a une
concentration moindre que certains autres secteurs . II existe dans differents pays des
lois de portee generale visant a limiter la concentration et a encourager la concur-
rence . Ces lois comportent souvent des dispositions particulieres relatives a la presse,
car le choix du consommateur est juge plus important dans cc secteur que dans
d'autres . Nombre de pays ont de meme adopte des mesures pour soutenir les jour-
naux en general, voire dans certains cas pour aider les journaux en difficulte ou favo-
riser la creation de nouveaux journaux . Toutes ces mesures procedent de cette pensee
politique scion laquelle les citoyens ont, sous un regime democratique, le droit d'etre
informes, la pluralite des informations et des points de vue dans la presse quotidienne
etant essentielle a cette fin . 6

Depuis la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne a mis sur pied pas
moins de trois commissions royales d'enquete sur la presse . La Suede, qui est allee
plus loin que tout autre pays pour garantir la pluralite de la presse, a elle aussi mene
trois enquetes nationales au cours de la meme periode . Dans beaucoup d'autres pays,
le gouvernement a ordonne des enquetes sur les problemes de la presse . Au nom des
democraties de 1'Europe de l'Ouest, le Conseil de I'Europe a parraine une etude d'un
comite de specialistes qui a presente son rapport en 1974.7 Il a par la suite adopte
une resolution invitant les gouvernements des pays membres a aider les journaux afin
d'y preserver la pluralite des opinions . Le comite d'experts avait signale qu'entre
1955 et 1973, le nombre des journaux independants dans les pays membres avait
diminue de 35 pour cent malgre une augmentation du tirage de 1'ordre de 95 pour
cent . 11 a en outre indique que le tirage moyen realise par les quatre proprietaires de
journaux les plus importants de chaque pays etait passe de 35 a 45 pour cent, cc qui
etait encore de loin inferieur a la proportion du tirage que detiennent aujourd'hui les
trois principaux proprietaires de quotidiens au Canada anglais ou frangais . Le Con-
seil de I'Europe a note :
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Si en pared cas une aide economique generalisee peut reculer
l'echeance fatale, elle ne suffit pas, en elle-meme, pour renverser la
tendance .

11 est cependant encore vrai de nos jours que, dans la plupart des pays democratiques
industrialises, au moins la moitie de 1'aide accordee a la presse prend la forme d'une
assistance generalisee. 11 en est ainsi au Canada pour toute ]'aide consentie (degreve-
ments fiscaux, reduction des tarifs postaux) .

A tout prendre, il semble que la concentration de la propriete soit naturellement
plus elevee dans les petits marches que dans les grands, surtout si la population des
petits marches est condensee dans les centres urbains . La concentration est moins
elevee aux Etats-Unis qu'en France, en France qu'au Canada anglais et au Canada
anglais qu'au Canada frangais . C'est dans les petits marches que 1'alarme tend a son-
ner d'abord . La Suede, la Norvege, le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique ont
tous adopte de nombreuses mesures pour sauvegarder le principe de la diversite
d'opinions dans la presse. Au Canada, la seule mesure veritable contre la concentra-
tion de la presse a ete prise au Quebec lorsque le gouvernement de Robert Bourassa,
appuye ouvertement par tous les partis politiques et plusieurs groupes sociaux, mais
sans se prevaloir de l'appareil legislatif, a reussi a empecher la chaine Gesca de Paul
Desmarais d'acquerir Le Soleil de Quebec.

Les Etats-Unis ont eu recours a la fois aux lois anti-trust et aux pouvoirs de
reglementation en matiere de radiodiffusion (par 1'entremise de la Federal Commu-
nications Commission) avec beaucoup plus de succes que le Canada, qui s'est pour-
tant servi de moyens semblables, pour empecher la concentration aux echelles locales
et regionales . Les dispositions anti-trust des Etats-Unis sont partiellement contreba-
lancees par la Newspaper Preservation Act de 1970 qui prevoit qu'«une agence
d'exploitation conjointeb peut etre etablie pour exploiter «un journal mal en pointp, de
concert avec une autre publication de fagon a reduire les couts . On a vivement repro-
che a cette loi de proteger la concentration en faisant obstacle a la vraie concurrence
que pourrait offrir l'implantation de nouveaux venus advenant la disparition du jour-
nal en difficulte . Toutefois, aux termes des lois anti-trust, les proprietaires ameri-
cains ne peuvent acquerir d'autres journaux sur les marches regionaux ou ils sont
deja fortement representes .

En imposant certaines conditions a l'octroi de licences, la Federal Communica-
tions Commission s'efforce depuis quelques annees d'empecher la propriete concomi-

tante de journaux et de stations de radio et de television dans une meme localite . La

Cour supreme lui a d'ailleurs donne raison en appuyant ses ordonnances prescrivant
le dessaisissement de telles proprietes concomitantes . Les Etats-Unis ont ainsi
repondu a la grande preoccupation des Canadiens interroges dans le cadre de
I'enquete nationale de la Commission .8 Soixante-dix-neuf pour cent d'entre eux ont
declare qu'ils seraient inquiets de voir les stations de television et de radio, ainsi que
les journaux d'une meme localite devenir la propriete d'une seule entreprise ; 78 pour
cent qu'ils s'inquieteraient si tous les quotidiens d'une province tombaient entre les
mains d'une seule firme et 72 pour cent, si c'etait le cas pour «tous les journaux

locauxi) .

En Suede, la situation est tout a fait differente, le pays ayant adopte le plus
vaste assortiment de mesures de protection qui soit . Contrairement au Canada, le s
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journaux suedois ont maintenu jusqu'a notre epoque leur alignement sur l'orientation

des partis politiques . Le gouvernement suedois, et plus particulierement les partis
politiques dont les journaux perdaient des lecteurs au profit de la presse commer-
ciale, visait a encourager la diversite des organes d'information . Tout comme au

Canada, c'est la gauche qui se voyait sous-representee au fur et a mesure que la
presse commerciale prenait le dessus .

La politique suedoise d'appui a la presse comporte des mesures d'aide generales
et particulieres . Les premieres consistent notamment dans la reduction des tarifs pos-
taux, la publicite de 1'Etat, un regime fiscal favorable et l'octroi aux partis politiques
de fonds qui peuvent servir au financement de journaux . Parmi les mesures particu-
lieres, mentionnons l'octroi de subventions a la production dont le montant est cal-
cule en fonction de la quantite de papier-journal utilise pour le contenu redactionnel

du journal . Les subventions vont aux journaux dont le tirage n'atteint pas 50 pour
cent du marche local et a ceux qui mettent en commun leurs services de production,
de distribution, d'administration et de publicite . Enfin, la Suede accorde des prets a

taux d'interet reduit pour financer la modernisation et la rationalisation des journaux
existants et pour venir en aide a de nouveaux journaux susceptibles d'avoir droit aux
subventions a la production apres un an d'exploitation .

Un conseil de subventions a la presse compose de huit membres et cree par le
gouvernement administre les programmes de subventions et de prets . 11 comprend
trois specialistes de la presse et cinq deputes representant tous les partis politiques .

En 1980, le montant des subventions s'est eleve a 80 millions de dollars . Le systeme
suedois semble avoir reussi, sinon a encourager la creation de nouveaux journaux, du

moins a preserver ceux qui sont deja sur le marche . 11 s'inscrit dans la tradition sue-
doise caracterisee par un souci du bien public et la protection de la democratie, telle
qu'en temoignent la liberte d'acces a l'information gouvernementale et le poste
d'ombudsman .

La situation de la presse et la politique sociale dans les autres pays sont fort dif-

ferentes . Aux Pays-Bas, le nombre de journaux independants a diminue de moitie
entre 1955 et 1975, passant de 56 a 28, et les reseaux de journaux mettent largement

en commun leurs services de redaction et de publicite . Entre 1967 et 1974, le pays

appliquait un regime de subventions inhabituel : 40 pour cent des recettes tirees de la

publicite a la radio et a la television ont ete redistribues aux journaux et aux revues
dans une proportion de 85 et de 15 pour cent respectivement, pour un montant total

de 39 566 850 $ . Apres 1'abolition de ce mecanisme, le gouvernement a constitue un
fonds de la presse afin de fournir aux quotidiens et aux autres journaux des prets ou
des facilites de credit pour les aider dans leur reorganisation et leur restructuration

techniques . Le desir de donner libre expression aux opinions religieuses de meme que
politiques a nettement joue en faveur de la preservation du pluralisme .

La France a etabli a titre d'essai divers programmes de subventions pour aider
les journaux a payer leur papier-journal, mais elle les a abandonnes par la suite . Un
de ces programmes etait destine aux journaux a faible tirage et ne tirant que peu de

recettes de la publicite . Comme les autres pays europeens ou les reseaux telephoni-
ques et telegraphiques appartiennent a 1'Etat, la France accorde des tarifs preferen-
tiels aux journaux . La Societe nationale des chemins de fer frangais (SNCF) offr e
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une reduction de 50 pour cent sur le transport des journaux . En outre, les editeurs de
journaux beneficient de nombreux degrevements d'impots .

L'Allemagne de I'Ouest dispense les journaux dont le tirage est inferieur a
160 000 de la taxe de vente sur la valeur ajoutee (TVA) et accorde aux journaux a
moyen et a faible tirage une deduction fiscale sur les mises de fonds .

La Grande-Bretagne offre des reductions de tarifs postaux aux journaux et leur
applique le taux zero pour la TVA. Les commissions royales qui se sont succede

ont donne peu de resultats, sinon, au terme de I'enquete de la premiere, la creation

d'un conseil de presse . La deuxieme a conduit, en 1965, a I'etablissement de directi-
ves speciales sur I'acquisition des journaux aux termes des lois concernant les fusion-
nements et les monopoles, mais le resultat net a ete I'imposition d'une ordonnance
interdisant I'achat d'un hebdomadaire par un consortium . Recemment, Rupert Mur-

doch, proprietaire de deux journaux qui ont les plus forts tirages du pays - le Sun,

du cote des quotidiens, et le News of the World, du cote des journaux du dimanche
- a ete autorise a acquerir le prestigieux Times a la condition, toutefois, de garantir

l'independance editoriale de sa redaction .

En Australie, federation comme le Canada, la population est concentree dans
quelques grandes villes, et 16 quotidiens dominent la scene journalistique . La plupart
d'entre eux dependent de trois groupes (dont celui de Murdoch) . La loi federale
autorise les journaux a posseder un nombre limite de permis d'exploitation de sta-
tions de radio et de television .

Le Japon, par ses methodes traditionnelles d'harmonisation entre le gouverne-
ment, les cadres, les salaries et les etablissements financiers, a pris des mesures inusi-
tees pour garantir la stabilite de son exceptionnelle presse . Cinq grandes entreprises
nationales detiennent 54 pour cent du tirage des 104 quotidiens nationaux, regionaux
et locaux, certains d'entre eux ayant un tirage quotidien qui compte parmi les plus
importants du monde. Ce sont des journaux couples pour be consommateur aussi bien

que pour 1'editeur, puisque les editions du matin et de 1'apres-midi peuvent etre com-
mandees pour un prix unitaire . Le tirage des editions du matin et du soir en 1979 se
chiffrait comme suit : Yomiuri, 13 300 000 exemplaires ; Asahi, 12 200 000 ; Maini-
chi, 7 100 000 ; Chunichi, 4 200 000 ; Nihon Keizai (journal financier), 2 960 000;
Sankei, 2 940 000 . Par comparaison, le journal qui a connu be plus fort tirage au
Canada en septembre 1980 a ete I'edition du samedi du Star de Toronto, avec
772 600 exemplaires . Le tirage quotidien moyen du Star calcule sur sept jours s'ele-
vait alors a 503 000 .

Au cours des annees cinquante, la guerre du tirage entre les principaux quoti-
diens du Japon a pris fin lorsque, a la demande des entreprises de presse elles-memes,
une ordonnance a ete rendue conformement a une loi contre les monopoles afin

d'abolir la concurrence acharnee . II est desormais interdit de verser des primes en
especes ou en nature pour augmenter le tirage, la concurrence devant maintenant
etre fondee sur la qualite du contenu . Pendant la recession qui a marque la fin des
annees soixante, les journaux ont convenu de ne pas tenter d'accroitre leur tirage aux
depens de leurs concurrents . En 1977, lorsque Mainichi etait en difficulte, aucune

offre publique d'achat n'a ete faite, contrairement a ce qui aurait bien pu arriver en
Europe, aux Etats-Unis, au Canada ou en Australie . Pour sauver le journal, on a eta-
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bli un puissant consortium, compose notamment d'un groupe d'employes, de ban-
ques, de cadres et de divers interets financiers .

Les pays passes en revue par la Commission ont, chacun a sa faqon, contribue
davantage que le Canada au pluralisme de la presse; et pourtant, la concentration est
plus forte dans notre pays que dans la plupart d'entre eux .

L'heritage du Comite Dave y

Le rapport du Comite Davey tentait en 1970 d'eveiller 1'attention des Canadiens, du
Parlement et du gouvernement federal sur la gravite de la concentration au sein de la
presse . Meme si son mandat englobait tous les moyens de communications de masse,
le Comite s'etait preoccupe avant tout des quotidiens, surtout parce que les organes
de diffusion electroniques etaient deja soumis a la reglementation du CRTC. La
principale recommandation du Comite, qui etait d'enrayer la concentration dans ]a
presse, n'a pas ete retenue, mais ses propositions, cette derniere y compris, ont forte-
ment influence les groupes et les particuliers que la question interessait . Le rapport
Davey a servi de point de depart non seulement aux travaux de la Commission elle-
meme, mais encore a la plupart des personnes qui ont presente des memoires et com-
paru aux audiences publiques .

Que nous a legue le Comite Davey? D'abord, une appreciation eloquente dujour-
nalisme au sein de la societe ; ensuite, un ensemble de propositions qui en emanaient .
41 importe plutot de retenir que la propriete des moyens de diffusion passe en mains
de moins en moins nombreuses et que cette tendance, de 1'avis meme de tous les spe-
cialistes, est tout probablement irreversible et peut etre promise a de nouveaux
elans .b Le Comite a soutenu que unotre pays ne devrait plus jamais tolerer que 1'inte-
ret public, dans un domaine aussi essentiel que l'information, soit a la merci de
la cupidite ou du bon vouloir d'un groupe extremement privilegie d'hommes
d'affaires» 9

Le rapport disait aussi : «Le principe en est maintenant bien etabli . L'Etat peut
proteger le droit du public a l'information en approuvant, en desapprouvant ou en
interdisant des transactions dans l'industrie de la radiodiffusion. Le comite estime
qu'il est temps d'elargir ce principe de fagon a inclure les organes de presse . p

Le moyen propose etait un conseil de surveillance de la propriete de la presse,
dont le mandat aurait porte non seulement sur les quotidiens, mais aussi sur les heb-
domadaires et les periodiques . Le conseil aurait eu pour principe directeur que ntou-
tes les transactions qui augmentent la concentration de la propriete des moyens
d'information sont indesirables et contraires a I'interet public - a moins de preuve
du contraire» . Son role aurait ete d'examiner les projets d'achat de journaux ou de
periodiques afin de determiner si la transaction servait l'interet public . On aurait pu
en appeler devant la Cour federale du Canada . Le Comite Davey a compare sa pro-
position au reglement sur les monopoles et les fusionnements dans la presse qui etait
en vigueur depuis 1965 en Grande-Bretagne quoique, en realite, le conseil propose
aurait eu davantage un role de decision que de simple consultation .

Le rapport precisait cependant que le conseil n'exercerait aucun droit sur le con-
tenu, comme c'est le cas pour le CRTC dans le domaine de la radiodiffusion ; au con-
traire, il engageait les journaux a donner eux-memes au public un droit de regard su r
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leur activite par la creation de conseils de presse oit le gouvernement ne serait pas

represente .

Au sujet du conseil, le senateur Davey a dit : «Son seul mandat - et la source de
son autorite constitution nelle - serait l'investigation et la reglementation de la con-
centration de la propriete de la presse, domaine qui semble echapper aux lois actuel-
les contre les coalitions et qui ne peut etre efficacement reglemente par des disposi-

tions purement provinciales .u 11 est clair que, si le conseil propose par le rapport
Davey avait ete institue, il n'aurait pas permis au groupe Thomson de mettre la main
sur les journaux FP .

Le Comite Davey proposait aussi la creation d'une Caisse de prets pour le deve-
loppement des publications, destinee davantage a favoriser I'essor des revues que

celui des quotidiens . II recommandait en outre la fondation d'ecoles de journalisme,
1'amelioration des programmes de formation et, comme nous l'avons deja mentionne,
la creation de conseils de presse . Ces propositions n'ont pas ete sans consequences
dans les annees soixante-dix, comme le montreront les chapitres suivants .

En ce qui concerne sa proposition de creer un conseil de surveillance de la pro-
priete de la presse, le Comite Davey avait prevu 1'objection selon laquelle lorsque le

mal est fait, il est trop tard pour y remedier . Le meme argument a ete servi, tel un

leitmotiv, au sujet de 1'existence de notre Commission . Le senateur Davey avait sim-

plement fait observer en 1970 qu'il y avait encore bien d'autres projets de fusion dont
il serait possible d'empecher la realisation . II est evident que le champ des eventuali-

tes n'est plus aussi vaste aujourd'hui . Ajoutons cependant que cette objection souvent

evoquee n'a aucune pertinence en ce qui nous concerne . La Commission n'a jamais

songe a entraver la moindre initiative . Au contraire, elle tient a laisser libres toutes

les voies possibles .

Enfin, quoi qu'il en soit, les temps ne sont plus les memes, ni les circonstances,
ni les problemes, ni les possibilites . Neanmoins, la constatation du Comite Davey est

toujours valable : aLa seule regle sure qui semble se verifier est celle selon laquelle les

bons journaux sont generalement ceux qui repondent a deux conditions : (a) leur

fonctionnement est financierement stable ; (b) les personnes qui en surveillent le con-

tenu redactionnel sont versees en journalisme plus qu'en comptabilite . )
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2
Libert~s

et obligations

0

N A DMET generalement que la presse a une obligation vis-a-vis du public, bien
qu'on s'entende peu pour la definir et encore moins pour la mettre en prati-
que. La realite d'une telle responsabilite est cependant la pierre angulaire d e

la Commission. Sans obligation sociale, la presse serait une entreprise comme les
autres et le marche sa seule loi . II n'y aurait guere lieu que le representant par excel-
lence des citoyens, I'Etat, s'en mele. Mais quelle est au juste cette obligation de la
presse? Sur quels principes philosophiques et moraux se fonde-t-elle? Sur quelles tra-
ditions historiques, quelles bases juridiques? Qu'est-ce que proprietaires, directeurs,
redacteurs en chef, reporters et lecteurs en pensent et disent? Tout cela qui compose
le ressort et 1'armature morale du journalisme, nous allons l'examiner .

Sans remonter a Socrate, qui interviewait les Atheniens pour decouvrir la verite,
on peut affirmer que le journalisme a comme ideal philosophique la quete du vrai, du
beau et du bien . Mais il est difficile d'en faire une regle d'appreciation des media .
Pour une raison bien simple : la verite est aussi diverse que l'humanite . Elie est la plu-
part du temps tributaire des pouvoirs et des ideologies . II n'est pas etonnant que les
notables d'Athenes aient condamne Socrate a boire la cigue . Sa quete de la verite
menagait leur verite, c'est-a-dire leur pouvoir . 11 ne faut pas s'etonner non plus qu'a
sa naissance au XV° siecle, 1'imprimerie ait ete accaparee par 1'Eglise, dont la puis-
sance au Moyen Age etait pratiquement sans limite . Les premiers livres imprimes et
les premieres gazettes sont donc tombes sous la coupe des princes de 1'Eglise et des
monarques de droit divin. Ceux-ci imposaient leur verite absolue a tous, et ceux qui
avaient la temerite de s'en ecarter allaient moisir dans des donjons humides et
infects . L'ebullition intellectuelle et sociale sans precedent que connut I'Angleterre
elisabethaine se manifesta par un pullulement d'imprimes de tous genres . Comme le
disait un critique de I'epoque, «a peine un chat met-il le nez hors de la gouttiere
qu'on lance une gazette a deux sousb .1 11 s'en trouvait aussi beaucoup pour se repen-
tir de leurs ecrits dans la sinistre Tour de Londres .

La verite etait alors 1'apanage de quelques-uns, tetes mitrees ou couronnees, et
elle devait circuler necessairement de haut en bas . Ce que faisait 1'Eglise ou 1'Etat ne
pouvait etre que bon : les critiquer etait une faute majeure, voire un crime . Cette con-
ception autoritaire prevalut en Occident durant les premiers siecles qui suiviren t
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1'invention de 1'imprimerie et elle prevaut encore, sous une forme ou une autre, dans

la majorite des pays .
Le journalisme ne put vraiment prendre son essor que lorsque cc carcan autori-

taire sauta sous la pression simultanee des libertes parlementaires anglaises et du
vaste mouvement d'emancipation intellectuelle du siecle des lumieres . En sortirent

les revolutions americaine et frangaise, et surtout la notion moderne de democratie .

L'etre humain etait desormais conqu comme un etre de raison, apte a distinguer le
vrai du faux et dont la liberte constituait le plus grand bien . La quete de la verite

devenant I'affaire de tous, la presse des lors avait un role indispensable a jouer . Elle

ne devait plus We l'instrument des gouvernements, mais un moyen de publier des
faits et des raisonnements pour permettre au peuple de juger les gouvernements . 11
fallait donc que la liberte de presse et d'opinion soit entiere, que le plus de voix possi-

ble se fassent entendre . Du choc des idees jaillit la lumiere .

Cette conception libertaire a sous-tendu I'essor prodigieux de la presse au XIX°
siecle, ou le moindre imprimeur se faisait gazetier . Mais 1'evolution industrielle et
I'apparition des mass media mirent fin a la proliferation des feuilles de toutes ten-

dances . A cause des moyens enormes qu'il fallait mettre en oeuvre pour maintenir un
journal sur le marche, la presse se concentra entre les mains de puissances industriel-

les . C'etait la un danger certain pour la diversite d'opinion . La liberte de presse finis-
sait par s'assimiler a la capacite de plus en plus restreinte de publier ou d'etre publie .

Comme dans les siecles d'autoritarisme, la definition de la verite risquait encore
d'etre 1'apanage du petit nombre, qui jouissait du pouvoir de 1'argent . C'est pour

parer a ce danger qu'apparut la notion de responsabilite sociale des media .

Autant il avait fallu d'abord mettre la presse a 1'abri des griffes de I'Etat, autant
il fallait, a 1'ere des communications de masse, la preserver des abus de la ploutocra-

tie industrielle . C'est la fameuse Commission Hutchins sur la liberte de la presse qui
imposa aux Etats-Unis, en 1947, la notion de responsabilite sociale des media et son

corollaire, le droit du public a l'information . Cette nouvelle notion pallie les insuffi-

sances du modele libertaire . Elle assigne aux media une obligation sociale d'autant
plus grande qu'ils sont en situation de monopole et que le public est a la merci de
l'information qu'ils dispensent . En Grande-Bretagne, en 1949, une premiere commis-
sion royale sur la presse s'inspira des memes principes pour proner 1'etablissement
d'un conseil de presse, qui veillerait a ce que les media remplissent leur devoir de
fournir une information honnete et complete . La notion de responsabilite sociale fai-

sait aussi son chemin chez nous . Le principe juridique en avait deja ete reconnu d'es

1938 par la Cour supreme. Mais ce fut sous la poussee sociale des annees soixante

qu'elle aboutit vraiment a des initiatives concretes, dont le Comite Davey et la mise
sur pied de conseils de presse . Le rapport Davey a notamment apporte sa contribu-
tion en assignant un role precis a la presse . Celle-ci devait initier la societe au chan-
gement, la preparer peu a peu au choc du futur . La nouvelle notion a, d'autre part,

pris une signification et une acuite particulieres au Quebec, a cause de circonstances

historiques et sociales specifiques .

De passage en Amerique au siecle dernier, Alexis de Tocqueville2 remarquait
que les journaux americains etaient remplis aux trois quarts d'annonces, le reste de
1'espace etant surtout consacre aux nouvelles . L'opinion ou la diatribe y tenait peu de

place, a 1'oppose des journaux frangais, remplis de discussions politiques . Ces traits
definissent grosso modo la difference entre tradition europeenne et tradition ameri-

caine. Les Canadiens anglais ont suivi cette derniere, tandis que les Canadiens fran-
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gais furent plus enclins a se modeler sur la premiere . Meme si anglophones comme
francophones ont du gagner de haute lutte leur liberte de presse contre un gouverne-
ment colonial autocratique - qu'on se rappelle Howe traine en cour, en Nouvelle-
Ecosse, les presses de Mackenzie jetees a la riviere, au Haut-Canada, Bedard et
Blanchet emprisonnes, au Bas-Canada! - meme si la tradition des feuilles partisa-
nes a fleuri des deux cotes, la presse anglophone a tres tot fonde son succes sur
I'annonce et le soutien des compagnies, alors que son homologue francophone fondait
le sien sur l'appui des elites (laiques et clericales), que lui valait son ardeur a defen-
dre la foi et la langue d'un peuple menace. D'une part donc, la primaute du com-
merce, I'ideologie du progres economique, dont la politique n'etait qu'un instrument ;
de I'autre, la primaute du spirituel et de la transcendance historique .

Le journalisme canadien-frangais s'est donne des le depart une mission : sauver
la race, comme on le disait autrefois, et ce devoir sacre a inspire un certain dedain
pour la simple nouvelle, et beaucoup d'inclination pour 1'analyse, la tirade patrioti-
que et le prone . Le pantheon journalistique du Canada frangais est peuple en vaste
majorite de pamphletaires et d'editorialistes . Le simple reporter n'y figure pas . Bref,
dans une societe guidee intellectuellement et moralement par un journal qui s'appelle
Le Devoir, la notion de responsabilite sociale de la presse a trouve un terrain particu-
lierement fertile, et c'est pourquoi elle s'y est affirmee plus vigoureusement qu'ail-
leurs . Nous en verrons des illustrations dans toute la suite de ce rapport .

A partir des conceptions generales que nous venons de mentionner, la presse au
Canada vehicule quotidiennement six traditions distinctes, comme 1'ecrivait Donald
R. Gordon. D'abord, une tradition de libre entreprise, qui en fait une partie inte-
grante du marche capitaliste ; une tradition de service vis-a-vis du lecteur, de la col-
lectivite immediate et de la nation ; une tradition d'expression d'idees et d'opinions
sur les evenements et les personnalites publiques ; une tradition de variete dans la
nouvelle et le commentaire, pour attirer et interesser le plus grand nombre possible
de lecteurs ; une tradition d'annonce, consideree non seulement comme une source de
revenu, mais aussi comme un service public, et enfin une tradition de conservatisme,
que Gordon explique ainsi :

A cause de sa relative anciennete, de son etroite association avec
I'establishment industriel et politique, de ses depenses considerables
d'immobilisation, et d'une longue experience qui lui a appris la neces-
site de la reflexion et de la moderation dans tout changement, la
presse tend souvent a considerer les agitations et les fantaisies du
moment avec une grande suspicion . 3

C'est dans ce cadre etabli de longue date et rarement remis en question que le
journaliste doit agir pour chercher et rapporter la verite . Car c'est la la responsabilite
premiere de la profession, I'ideal qui reste inchange sans egard aux epoques et aux
ideologies . L'ancien «publishera du Sun de Vancouver, Stuart Keate, le resumait en
ces termes :

Tout directeur, redacteur en chef ou reporter digne de ce nom doit
reconnaitre que sa tache fondamentale est de fouiller pour trouver la
verite, de la rapporter dans une langue simple et directe, et de resis-
ter a tout ce qui pourrait en empecher la publication . 4

La tradition heritee d'Europe, des Etats-Unis et des premiers temps de la colo-
nie veut que les journalistes justifient la liberte de la presse non seulement en traitant

des evenements et des personnes avec honnetete et equite, mais aussi en considerant
le bien-etre de leur collectivite et de 1'humanite en general dans un esprit denue d e
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cynisme. Cela assigne a la presse un ideal platonique, rarement realisable mais qui
reste toujours le point de mire de tous : editeurs, redacteurs et lecteurs .

En fait, dans le train-train quotidien, le journaliste doit souvent s'en referer a

I'ethique communement admise pour repondre a deux types de questions . La pre-

miere: cette action que j'analyse, critique ou rapporte, est-elle de quelque interet

pour la collectivite? La seconde concerne I'honnetete : comme journaliste, est-ce que
je traite mon sujet et mon lecteur avec honnetete? C'est-a-dire, est-ce que j'expose
tous les aspects importants de la question et les prends rigoureusement en considera-
tion dans mon jugement? La notion d'honnetete a remplace celle d'objectivite, mise
en question a 1'epoque du maccarthysme et battue en breche dans les annees soixante
par les groupes contestataires aux Etats-Unis et ailleurs, qui y voyaient une sorte

d'excuse pour ne pas prendre position, pour garder une neutralite hypocrite camou-
flant des complicites avec les pouvoirs . Au journalisme froid des annees cinquante,

ont succede un journalisme d'interpretation et un journalisme engage . Aujourd'hui,

on cherche une position plus equilibree en traitant des evenements et des hommes
avec toute I'equite possible .

Certains journaux et organismes professionnels ont deja etabli des codes de
deontologie pour definir plus en detail les obligations de la presse . La «Declaration de
principeu5 de 1'Association canadienne des editeurs de quotidiens (ACEQ/CDNPA)
est typique a cet egard . Base essentiellement sur la conception libertaire de la presse, ce
document mentionne les responsabilites du journal envers ses lecteurs, ses actionnai-
res, ses employes et ses annonceurs ; expose les principes d'exactitude et d'equite dans

le traitement de la nouvelle et dans le commentaire ; pose la necessite d'independance

de 1'entreprise, pour eviter les conflits d'interets ; cite le droit a la vie privee, et enfin

l'obligation morale d'ouvrir les colonnes du journal aux divers courants de I'opinion,
minoritaires comme majoritaires .

L'evolution du journalisme est analogue dans la plupart des pays occidentaux ou

la presse n'est pas muselee . La constitution de puissants empires de presse ne man-
que pas de soulever, comme en Allemagne de l'Ouest, des debats sur la responsabilite

sociale. Dans les pays du tiers monde, la presse a souvent encore a faire sa revolution
libertaire pour se detacher du pouvoir politique .

Les regimes communistes ont, pour leur part, une conception particuliere de la
presse, qui se rattache a la vieille conception autoritaire . La difference est que la
verite ici ne descend pas du ciel, mais emane du proletariat . Dans les deux cas, on
retrouve un petit groupe de porte-parole qui I'imposent a tous . Le Parti represente le
peuple, done il detient forcement la verite commune . Le fait et I'evenement ne sont
pas importants en eux-memes . Seule compte leur interpretation : la signification

qu'on en degage pour I'avenir du communisme . A 1'encontre des conceptions occiden-
tales, qui presument que la verite a plusieurs voix, le marxisme-leninisme pretend
qu'elle ne peut en avoir qu'une, celle du Parti . 11 est donc tout a fait logique que
1'organe officiel du PC en URSS, le plus important journal du pays, s'appelle la
Pravda (la «Veritep) .

La liberte de presse, que des generations de pamphletaires, d'imprimeurs et
de journalistes opt conquise de haute lutte au cours des siecles qui ont suivi I'inven-
tion de l'imprimerie, a permis 1'essor prodigieux de 1'information qu'on observe
aujourd'hui dans le monde occidental . Toute menacee qu'elle soit toujours par les
pouvoirs - politiques, economiques et autres - elle demeure 1'egide de 1'industrie et
de la profession . Depuis une centaine d'annees, 1'evolution du principe libertaire a u
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Canada a permis a la presse d'echapper graduellement aux etroitesses du fanatisme
politique et du sectarisme religieux, d'abandonner la rhetorique vindicative et les
oeilleres du parti pris et d'adopter les normes d'honnetete, d'equite et d'ouverture
d'esprit necessaires pour traduire au public la pluralite et la complexite du monde
contemporain . L'evolution des conceptions et des principes n'aurait cependant pas
produit ce resultat sans une evolution parallele de la jurisprudence .

Evolution du principe juridiqu e
La proliferation d'imprimes de tous genres qu'on observe aujourd'hui n'a ete rendue
possible que par la reconnaissance graduelle du droit a la libre expression des idees .
Ce droit s'est affirme lentement a travers les siecles d'autoritarisme . De la reconnais-
sance du principe a la pleine protection juridique, le chemin a ete souvent long et
ardu .

Aux XVI° et XVII° siecles, en Angleterre comme en France, on ne pouvait pra-
tiquement rien imprimer sans la sanction royale ou clericale . L'abandon du Licen-
sing Act, en 1695, qui permit effectivement I'essor de la liberte de presse en Angle-
terre, encore que cette liberte resta longtemps entravee par la Loi du timbre (Stamp

Act) et celle du libelle, ne decoula pas des principes de liberte exposes notamment
par Milton, mais de la volonte des parlementaires de mettre fin a des pratiques
genantes pour les commergants de la City . On trouve la un trait qui differencie pro-
fondement les jurisprudences anglaise et frangaise . Alors que la premiere s'appli-
quera a legiferer pour des situations concretes, I'autre tendra a poser des principes
universels qui resteront plus ou moins lettre morte dans la realite . Ainsi, lors de la
Revolution franqaise, la Declaration des Droits de 1'Homme reconnut en principe le
droit de publier et d'imprimer ses opinions, mais la pratique en fut limitee par I'Etat .
Au cours du XIX° siecle, la France passera par des periodes successives d'imposition
et d'abolition de la censure, jusqu'a la Loi du 29 juillet 1881, qui etablit vraiment la
liberte de la presse . Entre-temps, la presse frangaise fit l'objet d'une foule de recom-
mandations et reglementations, de la part d'un Etat omnipresent . Tout autre fut la
pratique anglaise .

De fait, la jurisprudence britannique ne reconnait pas de liberte speciale a la
presse . Tout ce qu'on imprime est bon - comme extension de la liberte d'opinion -
pour autant qu'on n'enfreint pas la Loi du libelle ou d'autres lois . Autrement dit, la
liberte est entiere tant qu'on n'en fait pas mauvais usage pour attenter a la reputa-
tion de quelqu'un, agir de fagon immorale ou trahir la nation . Et ce qui a donne un
veritable sens a la liberte de la presse en Grande-Bretagne, c'est la suprematie de la
loi sur les gouvernements . Cela permit notamment de preciser, cas par cas, la
fameuse Loi du libelle, qui servit d'abord d'arme aux pouvoirs pour parer a toute opi-
nion ou information qui les derangeait . En 1835, poursuivi pour libelle et presque
condamne d'avance, 1'editeur du Novascotian, Joseph Howe, crea un precedent au
Canada en faisant reconnaitre par le jury la primaute de la verite et du bien public
sur toute autre consideration .

Aux Etats-Unis, la grande poussee democratique de la revolution fit qu'on
assura la liberte de la presse dans la loi fondamentale du pays . Ce fut 1'objet du Pre-
mier amendement a la Constitution, lequel sert toujours de rempart aux libertes des
organes d'information chez nos voisins du sud. Si l'on examine la formulation de ce
fameux amendement : nCongress shall make no law . . . abridging the freedom of
speech, or of the press .* (Le Congres n'adoptera pas de loi [ . . .] pour restreindre l a
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liberte de parole ou de presse .), on s'apergoit qu'il enonce distinctement deux droits
qui se confondent la plupart du temps: la liberte de parole et la liberte de presse .
Ainsi en est-il dans la nDeclaration canadienne des droitsp de 1960 . Les adroits de
1'homme et les libertes fondamentalesu qui doivent etre proteges y font l'objet de dif-
ferentes clauses : liberte de parole a I'article 1(d), liberte de la presse a 1'article 1(f) .
Dans la Charte des droits et libertes, proposee en annexe du projet de Ioi constitu-
tionnelle de 1981, la «liberte de la presse et des autres moyens de communication)) est
placee dans une perspective beaucoup plus large :

Chacun a les libertes fondamentales suivantes :

(b) liberte de pensee, de croyance, d'opinion et d'expression, y corn-
pris la liberte de la presse et des autres moyens de
communications ; [. . . ]

Dans son rapport en 1977, la Commission royale britannique sur la presse fit
cette remarque :

La liberte de presse charrie differentes significations pour differentes
personnes . Certains mettent I'accent sur la liberte des proprietaires
de mettre leurs publications sur le marche ; d'autres sur la liberte des
personnes, journalistes ou non, de s'adresser au public par le moyen
de la presse ; d'autres encore font valoir la liberte des redacteurs en
chef de decider de ce qui doit etre publie . 6

Tout cela, d'ajouter le rapport, compose les ((elements du droit a la liberte d'expres-
sionp .

De recentes dispositions internationales sur les droits de la personne ont coupe
les ponts avec les formulations traditionnelles : ni la liberte de parole ou d'expression,
ni la liberte de presse n'est mentionnee comme telle . On utilise des definitions plus
larges, on parle de libre circulation et de libre echange de l'information, en insistant
implicitement sur la necessite de garder ouvertes les avenues de la communication .
L'article 19 de la Declaration universelle des Droits de 1'Homme (adoptee en 1948
aux Nations unies) affirme en effet que:

Tout individu a droit a la liberte d'opinion et d'expression, ce qui
implique le droit de ne pas etre inquiete pour ses opinions et celui de
chercher, de recevoir et de repandre, sans consideration de frontiere,
les informations et les idees par quelque moyen d'expression que cc
soit .

L'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ONU) est
encore plus explicite. Apres affirmation a 1'alinea 1 que «nul ne peut etre inquiete
pour ses opinions)), l'alinea 2 precise que :

Toute personne a droit a la liberte d'expression ; ce droit comprend la
liberte de rechercher, de recevoir et de repandre des informations et
des idees de toute espece, sans consideration de frontieres, sous une
forme orale, ecrite, imprimee ou artistique, ou par tout autre moyen
de son choix .

De toute evidence, le prodigieux elan de 1'information electronique vers le futur
rend de plus en plus difficile de s'en rapporter simplement a la «pressep . 11 faut elar-
gir les definitions . L'importance de garantir 1'acces a l'information, de quelque ordre
qu'elle soit, et de I'inscrire comme droit fondamental s'impose dans la conscience de
toutes les couches de la societe . La Commission internationale d'etude des problemes
de communication (Sean MacBride) affirmait dans son rapport, en 1980 :

La liberte de presse au sens le plus large represente une extension
de la liberte d'expression de chaque citoyen, qui est reconnue comme
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un droit de I'homme. Les societes democratiques sont fondees sur la
notion de souverainete du peuple, dont la volonte generale est deter-
minee par une opinion publique informee . C'est ce droit du public a
savoir qui constitue 1'essence meme de la liberte de I'information et
de ses organes et dont le journaliste professionnel, 1'ecrivain ou le
producteur ne sont que les gardiens . Supprimer cette liberte, c'est
reduire I'exercice de toutes les autres . 7

Nous voila bien au coeur du sujet : le droit du public de savoir . De ce droit

decoulent les droits et privileges consentis a la presse ; car, comme M . Gordon Fair-
weather, commissaire en chef de la Commission canadienne des droits de la per-
sonne, le disait dans un recent discours, la liberte d'expression «ne peut prendre place
dans 1'abstrait, mais doit se realiser par l'usage de divers instruments» . 8

Pour plusieurs, la presse, et particulierement la presse quotidienne, est l'instru-
ment le plus important par lequel se produit ce phenomene . M . Cleo Mowers, ancien
editeur du Herald de Lethbridge, le disait dans un memoire presente a la Commis-
sion :

Dans une societe qui devient de plus en plus complexe, la presse quo-
tidienne est I'instrument premier pour informer les gens des evene-
ments, des courants sociaux, des perspectives menagantes ou avanta-
geuses qu'ils doivent comprendre pour se bien gouverner et preserver
leur societe et leur civilisation . Tous les autres media n'ont a cet
egard qu'une valeur suppl'ementaire . 9

11 ajoutait que «la publication de quotidiens est par consequent une responsabilite
publique serieuse, solennelle et essentiellep .

II faut voir maintenant comment les differentes parties engagees dans la publi-
cation d'un journal - proprietaires, editeurs et journalistes - entrevoient cette res-

ponsabilite .

Le point de vue des patrons de press e
Rares sont les industries qui procedent de principes philosophiques et moraux comme
la presse . La liberte du journalisme, conquise et affermie depuis l'invention de
l'imprimerie, peut cependant etre definie et consideree differemment selon qu'on est

proprietaire, directeur ou redacteur en chef d'un journal . Ce qui est liberte pour l'un

peut etre privilege indu ou source d'abus pour l'autre . Liberte ou licence, comment
trancher? II est interessant a cet egard de voir comment patrons et journalistes con-

goivent leur role .
La liberte de presse est une arme a deux tranchants entre les mains d'un patron

- proprietaire ou editeur . Le premier tranchant sert de defense contre I'exterieur
mais 1'autre est tourne vers lui . C'est la difference entre liberte d'entreprise et obliga-
tion d'informer . L'entreprise est chose privee mais l'information chose publique . Ce
dilemme caracteristique de la presse, l'industrialisation acceleree des dernieres

decennies en a fait une question de rentabilite .
En general, plus on est proche de 1'industrie, moins on 1'est de la profession et

des ideaux ou principes proprement journalistiques . Par consequent, le proprietaire
tend a considerer davantage le profit, comme critere d'evaluation du journal, que la
conformite a des principes deontologiques et intellectuels . Pour Thomson, la pre-

miere responsabilite d'un journal semble etre de survivre : Olt has often been observed

that the first responsibility of a newspaper is to survive .00 La meme chose a ete

exprimee par Gordon Fisher, de Southam: nOne of our missions is to survive .u> I Pour

Peladeau, le grand but c'est le profit : aThe name of the game is profit .)) 12 11 considere
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la hausse des ventes comme la meilleure preuve qu'un journal plait au public, donc
qu'il est bon . D'autres proprietaires se sont montres plus circonspects . Mais il est evi-
dent que tous inclinent a voir d'abord le journal comme une entreprise, qui obeit
comme les autres a des imperatifs de rentabilite . La rentabilite est conque comme un
devoir puisque, sans elle, I'entreprise ne pourrait tenir et, partant, ne pourrait plus
dispenser ce service public qu'est l'information .

Les editeurs de journaux admettent neanmoins que la presse est plus qu'une
simple entreprise, qu'elle remplit des fonctions importantes, essentielles meme, dans
une societe democratique . Ils souscrivent aux normes communement admises d'hon-
netete, d'equite et de diversite dans la nouvelle et le commentaire .13 Parfois, pour
contrebalancer 1'enorme pouvoir qu'ils ont sur l'opinion, ils edictent des regles aux-
quelles ils s'engagent a se conformer .

La chaine Southam a ainsi elabore pour ses journaux un code de conduite,
qu'elle appelle son ((credo)) .14 Il s'agit d'un ensemble de regles qu'a bien des egards la
plupart des journaux traditionnels endosseraient . Quatre objectifs y sont vises . Le
premier est d'etablir des normes pour evaluer le rendement et I'integrite des journaux
de la chaine ; le deuxieme, de confirmer la pleine liberte de chaque directeur en
matiere editoriale ; le troisieme, d'affirmer que les colonnes des journaux doivent etre
ouvertes a la plus grande variete possible de sujets ; le quatrieme, d'enoncer le prin-
cipe general sur lequel se fonde la publication des journaux au Canada . On y dit sim-
plement que nla liberte de la presse est le droit de tous les Canadiens, un droit que les
directeurs de journaux doivent preserver et defendre . Il ne s'agit pas d'un privilege de
la presse, mais du simple prolongement de la liberte de paroleu . Pour le reste, le
«credop de Southam decrit les ingredients d'information souhaitables pour tout jour-
nal, les normes de qualite et de coherence requises, et le marche qu'il faut viser : la
collectivite locale .

Dans 1'esprit des proprietaires et directeurs de journaux, la liberte de presse
decoule de la liberte d'opinion . Elle est un droit prive, inseparable de la liberte
d'entreprise. On repugne a admettre des devoirs qui prevalent sur les obligations eco-
nomiques . Comme le manufacturier de chaussures sait qu'il doit produire de bons
souliers pour les vendre, I'editeur de journal admet volontiers qu'une certaine qualite
paie . La conformite aux normes usuelles d'ethique et de qualite journalistiques per-
met de garder le lecteur et 1'annonceur . En un sens, c'est I'evolution economique -
bien plus que toute consideration d'ordre moral, social ou deontologique - qui a
force la presse au Canada a abandonner ses affiliations politiques ou religieuses . Il
reste encore beaucoup de patrons de presse qui ne se genent pas pour avouer leur
parti pris ou pour mener une opposition politique feroce, mais la tres grande majorite
d'entre eux s'efforcent de presenter un eventail d'opinions ; seulement ils veulent le
faire sans contraintes . C'est la un point sur lequel les editeurs de journaux sont tres
chatouilleux: ils considerent toute obligation sociale qu'on leur imposerait de I'exte-
rieur, et surtout par le biais de 1'Etat, comme une atteinte intolerable a la liberte
d'entreprise de la presse . Pour eux, comme Michael Sifton de la societe Armadale 1'a
exprime, c'est la liberte de presse qui fonde la democratie, et non l'inverse . «Comme
mon pere me 1'a enseigne au debut de ma carriere, nous avons une democratie parce
que nous avons eu la liberte de presse . Nous n'avons pas la liberte de presse parce
que nous avons la democratie.»1 5

Les directeurs de journaux proclament que l'influence du proprietaire s'exerce
surtout, sinon exclusivement, sur I'aspect financier du journal . Son contenu est pluto t
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l'affaire du directeur general (ou editeur), qui, pour sa part, tend a se considerer
comme le representant du proprietaire . En fait, puisque la publication d'un journal
est devenue une entreprise complexe, il est naturel que le directeur ou I'editeur soit
d'abord et avant tout un homme d'affaires . La necessite de repartir les taches dans
les grands media a separe la redaction de l'administration et force le directeur a dele-
guer ses pouvoirs editoriaux au redacteur en chef pour se concentrer davantage sur le
cdte administratif . Il en resulte que le directeur devient plus sensible a l'opinion des
milieux d'affaires; son point de vue finit par etre beaucoup plus pres du leur que de
celui de tout autre groupe, et la probabilite est forte que toute l'orientation du jour-
nal s'en trouve inflechie . Comment en serait-il autrement puisque, regle generale, le
directeur de journal frequente les memes cercles et respire la meme atmosphere que
les autres hommes d'affaires ?

Le redacteur en chef, lui, est plus proche de la salle de redaction . Son souci prin-
cipal est la qualite et ( 'efficacite du journalisme . Alors que le directeur est tourne
vers 1'exterieur, attentif surtout aux rapports de 1'entreprise avec le monde environ-
nant, lui, c'est sur l'inter.ieur, le contenu, la substance, que son attention se Porte .
Cela n'exclut pas, bien sur, que le directeur garde un oeil sur la redaction, et que le
redacteur en chef songe a la rentabilite . De fait, c'est ainsi que les choses se passent .
Le «publisher» de la Gazette, M. Robert McConnell, apres avoir fait etat devant la
Commission de l'obligation accrue que son quotidien avait envers la collectivite
anglophone de Montreal depuis la disparition du Star, ajoutait que sa premiere res-

ponsabilite etait vis-a-vis du journal lui-meme, considere comme une institution, et
vis-a-vis des gens qui y travaillent .16 Pour lui, la qualite du contenu est la meilleure
garantie .du tirage . De son cote, le redacteur en chef, M . Mark Harrison, considere
que sa premiere responsabilite est envers le lecteur . «Mais, ajoute-t-il, je reconnais
que pour remplir cette obligation efficacement, le journal doit etre rentable .bl 7

S'il faut admettre qu'en general la notion de responsabilite sociale n'a guere fait
de ravages jusqu'ici dans les rangs des editeurs de journaux, il serait neanmoins faux
de croire que les patrons de presse ne voient le monde qu'en signes de piastres . En
realite, plusieurs avouent mettre leur journal au service de certaines causes . Sans

parler du chauvinisme provincial aigu des freres Irving, mentionnons la defense des
interets de la Nouvelle-Ecosse et de la monarchie par les quotidiens de Halifax, la
promotion de I'unite canadienne par 1'editeur et les editorialistes de La Presse, celle
de la survivance acadienne par L'Evangeline de Moncton, la defense des interets des
francophones par Le Droit d'Ottawa . On pourrait allonger la liste . Meme les jour-
naux Quebecor se sont trouve une mission : inciter les non-liseurs a lire . Avouons qu'a
des degres divers, ces causes ont toutes un petit cote rentable .

L'idealisme le plus authentique peut-etre qui existe encore dans la presse cana-
dienne se trouve dans le modeste quotidien de la rue Saint-Sacrement, a Montreal .

Le Devoir a ete fonde en 1910 par Henri Bourassa pour defendre les droits politiques
et religieux des Canadiens fran q ais . Ce mandat initial, maintenu rigoureusement a
travers les annees, vaut aujourd'hui au Devoir d'etre la conscience du Canada fran-

gais . II faut dire que le journal n'a jamais cherche a plaire a tout le monde, ni a etre
vraiment rentable. Il a longtemps vecu de souscriptions populaires, et ce West que
depuis quelques annees qu'il rapporte des dividendes, encore fort maigres . S'il est
aujourd'hui le seul quotidien francophone du Quebec qui n'appartient pas a un
groupe, c'est grace a sa structure originale de propriete et d'administration . Bourassa
a voulu des le depart mettre Le Devoir a I'abri d'eventuelles infeodations politiques e t
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financieres, en etablissant une societe editrice, l'Imprimerie populaire limitee, et une
fiducie regies par un directeur nomme, en principe, a vie et jouissant de la majorite
des actions de 1'entreprise . La fiducie a justement ete fondee pour etre depositaire de
ces actions quand le poste de directeur se trouve vacant . C'est une assemblee con-

jointe de la fiducie et de l'Imprimerie populaire ltee qui nomme le directeur . La

majorite des actions assure a celui-ci toute liberte vis-a-vis meme de son conseil
d'administration, dont il peut nommer et demettre les membres a volonte .

Si, comme dans le cas du Devoir, l'independance financiere contribue a rappro-
cher le journal d'un ideal de responsabilite sociale, peut-on dire qu'a l'oppose la con-
centration 1'en ecarte? Bien que les deux principales chaines de journaux du Canada
anglophone, Southam et Thomson, proclament qu'elles laissent pleine autonomie edi-
toriale aux journaux locaux, certains pensent que la concentration de la presse pro-
duit des lois sui generis sans rapport avec les obligations sociales . Selon le professeur
Henry Mintzberg, de 1'universite McGill, ttles modes memes d'administration, que
les chaines ont tendance a utiliser et qui separent en principe les objectifs sociaux des
objectifs economiques, font naitre en fait des tendances qui genent la conduite
sociale en plusieurs cas et qui, dans d'autres, peuvent meme entrainer l'irresponsabi-
lite sociale» . 1 g

Le point de vue des journaliste s

Au fond de lui-meme, tout journaliste croit que la presse, malgre ses vicissitudes,
constitue le fondement de toutes les libertes et qu'il en est, lui, un des piliers princi-

paux . S'il est empeche de quelque fagon de rapporter 1'evenement ou de le commen-

ter selon son bon plaisir, c'est a ses yeux toute la societe democratique qui menace de
vaciller sur ses bases. Jeune ou vieux, il reste au fond tres attache a I'aura de redres-
seur de torts, de chien de garde de la probite politique, que des generations de repor-
ters intrepides ont forgee depuis un siecle et que les Americains Woodward et Berns-
tein sont venus revivifier en mettant a jour le pot aux roses du Watergate .

Le journaliste aime se considerer comme un pur chercheur de la verite, dont
rien ni personne ne saurait le detourner . C'est d'abord aux faits et aux lecteurs qu'il
se voue; la loyaute envers 1'entreprise vient en second lieu . Entre satisfaire le lecteur

ou le patron du journal, le journaliste inclinerait plutot vers le premier . Mais il s'agit
souvent, surtout chez les journalistes moins experimentes, d'un lecteur ideal, qui n'a

rien a voir avec le public reel . Un sondage19 fait en fevrier 1981, aupres des journa-
listes des quotidiens francophones du Quebec, montre pertinemment que cette vue
idealiste est aussi plus repandue dans les journaux s'adressant a 1'elite que dans les
organes congus pour la masse . Le journaliste d'elite, a mission intellectuelle, a ten-
dance a definir lui-meme les besoins du public . A I'oppose, on trouve un journaliste

tres sensible aux gouts et desirs populaires . Ainsi, c'est dans une proportion de 93,1

pour cent que les journalistes de Quebecor se declarent attentifs aux besoins du
public . Cette attitude les rapproche beaucoup des administrateurs de 1'entreprise,
avec qui ils partagent les memes imperatifs de mise en marche . De meme que la

fonction cree l'organe, on est autorise a dire ici : tel journal, tel journaliste .
Pour autant que les journalistes canadiens aient une ideologie, c'est celle du pro-

gres, telle que nous 1'ont leguee les philosophes du XVIII° siecle . La plupart des edi-
toriaux et commentaires dans nos journaux pourraient se resumer a cette phrase :

«Nous pouvons faire mieux .)) Meme si la notion de progres est de plus en plus remise
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en question, notamment par la pensee ecologique, les journaux semblent continuer de
s'en inspirer et de relater les pires desastres sans en tirer de legon . Cet etat d'esprit va
de pair avec un capitalisme tendu vers une exploitation effrenee de la nature, comme
1'a souligne le critique Northrop Frye .20 L'important n'est pas tant de savoir ou Pon
va que d'avancer, de mettre en valeur, de progresser toujours plus . La presse est
corps et biens dans cette galere, et tous les journalistes, avec plus ou moins d'ardeur
et de conviction, y rament . Peu savent apprendre du passe parce qu'ils ne regardent
pas en arriere ; ils sont aimantes par l'avenir .

Si on peut affirmer que 1'ideologie libertaire-progressiste impregne les journalis-
tes canadiens, il faut faire quelques distinctions pour les francophones . A cause du
caractere particulier de leur societe et de leur culture, les journalistes canadiens-
frangais ont toujours regarde avec mefiance le liberalisme nord-americain . Ils ont
tendance a y voir une jungle dangereuse pour la survivance de leur peuple minoritaire,
et partant, a lutter pour les droits collectifs plutot que pour les droits individuels . Voila
pourquoi la notion de responsabilite sociale des media a eu au Quebec des resonances
plus profondes que partout ailleurs en Amerique du Nord . En un sens, cette notion
n'a jamais ete etrangere a la presse francophone du Canada . Le journaliste canadien-
franqais, comme le pretre ou 1'homme politique, a toujours ete, bon gre mal gre,
investi d'une certaine mission nationaliste .

En 1960, la Revolution tranquille, en declenchant au Quebec la critique des ins-
titutions et des mentalites, ouvrait une veritable boite de Pandore . En sortit bientot la
contestation radicale de toutes les structures de la societe quebecoise, federalisme et
capitalisme compris . La montee conjuguee du syndicalisme et de la pensee de gauche
dans les salles de redaction remit en question les fondements memes de la presse tra-
ditionnelle, d'inspiration libertaire. Comme on le mentionne dans une etude preparee
pour la Commission, «la ou 1'ideologie americaine insiste sur I'aspect moral (la notion
de responsabilite sociale impliquant que 1'entreprise doit et peut s'imposer des
devoirs envers la societe), l'ideologie quebecoise aura tendance a donner au meme
principe de base un sens politique et plus combatif: ainsi nombreux sont les critiques
de la presse quebecoise qui 1'analysent a partir d'une grille marxiste, les interets de
l'entreprise etant vus comme impossibles a concilier avec ceux du publicu .2 1

De longues greves, la disparition de plusieurs journaux, des experiences malheu-

reuses avec la formule des societes de redacteurs et la prise du pouvoir par un parti
cheri, ont contribue a calmer le feu sacre dans les salles de redaction du Quebec .
Simultanement, la montee en force des journaux de Quebecor a amene dans les
rangs journalistiques un pragmatisme aux antipodes d'un certain militantisme syndi-
cal et ideologique, lequel commence d'ailleurs a donner des signes de lassitude et
dont la greve de 1981 au Devoir pourrait bien etre le dernier sursaut . La critique que
subit l'industrie de la presse au Quebec depuis une quinzaine d'annees et qui a provo-
que, a certains moments, des debats en profondeur sur la nature meme de l'informa-
tion, est peut-etre en train de se retourner comme un boomerang contre la profession .
Les phares ne sont plus braques sur la structure de propriete et l'administration des
journaux, mais sur leur contenu . C'est l'oeuvre journalistique, sa qualite, sa perti-
nence, qui est mise en cause, ce qui rejoint une preoccupation deja perceptible au
Canada anglais .

Un malaise certain, quoique diffus, se fait sentir en effet dans les salles de
redaction du pays, comme le montre une enquete faite d'un ocean a 1'autre .22 On n e
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s'inquiete pas tant de 1'avenir du journal - dont la majorite croit que, sous une
forme ou une autre, il est appele a durer encore longtemps - mais de sa qualite . La

plupart des journalistes ne sont pas sans savoir que la presse a perdu de son prestige,
parce qu'elle ne va pas assez en profondeur. On considere que les journaux devraient

se fixer des objectifs plus audacieux : creuser les faits et les evenements, aller au dela
de la pointe visible de I'iceberg, prendre par les cornes les sujets ardus, complexes
mais tres importants, et les exposer, les expliquer clairement a la population, faire
ressortir la signification profonde des evenements, bref, assumer la responsabilite de
trouver et publier cc que le public doit savoir plutot que de chercher a se conformer
au plus bas commun denominateur de la demande populaire, telle que la definissent
les enquetes de marche et les sondages publicitaires .

L'opinion prevaut, dans les salles de redaction, que les journaux seraient meil-
leurs si les administrateurs pouvaient hausser leur interet pour le journalisme a un
niveau au moins equivalent a celui qu'ils ont pour la comptabilite . Mais, quelle que

soit la grogne, les exigences de qualite n'ont pas encore suscite une levee generale de
boucliers chez les journalistes, du moins au Canada anglais . Toutefois, si 1'excellence
journalistique n'a guere ete jusqu'ici le souci majeur de la Newspaper Guild, on
remarque depuis quelques annees des signes de preoccupation serieuse a cet egard .
Mentionnons, a titre d'exemple, la mise sur pied d'un centre de journalisme
d'enquete, une initiative commune des journalistes francophones et anglophones pour
rehausser 1'exercice de la profession et assumer un des devoirs essentiels de la presse :

deceler la verite sous l'avalanche des evenements .

Le point de vue syndica l
C'est parmi les associations et syndicats de journalistes que la responsabilite sociale
des media trouve ses plus ardents zelateurs . On s'en sert souvent d'ailleurs pour exa-
cerber les antagonismes entre la profession et 1'entreprise .

Le phenomene est surtout perceptible au Quebec, ou le syndicalisme a pris un
ascendant singulier dans les salles de redaction . Au Canada anglais, les syndicats et

associations de journalistes ne sont pas assez vigoureux pour qu'on puisse parler
d'une tendance specifique . En general, sauf exception comme en Colombie-Britanni-
que ou les syndicats sont plus radicaux et ressemblent a cet egard a ceux du Quebec,
les journalistes anglophones ne remettent guere en question les structures et principes
generaux de la presse, dans sa conception libertaire traditionnelle .

Cependant les ideologies de gauche, dont on accuse la CSN (Confederation des
syndicats nationaux) d'etre la propagandiste au sein de la presse par le truchement
de la FNC (Federation nationale des communications), ne reussissent pas de percee
importante parmi les journalistes, qui, pris individuellement, sont plutot de tendance

liberale . Mme Lysiane Gagnon23 a bien decrit la tension qui existe dans les salles de
redaction entre la tendance nouvrieristeu et la tendance professionnaliste . La pre-

miere, qui veut que le journaliste ne soit qu'un simple ntravailleur intellectuelv,
triomphe en periode de conflit . Mais plusieurs militants syndicaux n'entrevoient leur
participation au journal qu'a travers la grille de la convention collective . Ils devien-
nent extremement pointilleux quant au respect a la lettre du contrat de travail,
meme au deli des exigences du journalisme, notamment en ce qui concerne les horai-

res . Ces «ouvrieristesn de 1'information sont toujours sur un pied de guerre et tendent
a considerer tout cadre - journalistes et administrateurs confondus - comme un

ennemi .
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En general, les associations et syndicats de-journalistes inclinent a penser et a
repeter que la presse est avant tout I'affaire des journalistes . Its avancent donc,
primo, que le journaliste peut mieux que quiconque defendre le droit du public a
l'information et assurer une veritable diversite d'opinion dans la presse ; secundo, que
les administrateurs et meme les proprietaires des journaux devraient etre autant que
possible des journalistes ; tertio, que la solution ideate serait qu'une societe de redac-
teurs prenne en main 1'entreprise, ou du moins gere la redaction . Cette formule qui
est pratiquee en Europe a cependant connu des echecs notoires a Quebec-Presse et
surtout au Jour, ou le brasse-camarade et les licenciements par ses pairs ont laisse
des cicatrices durables dans le milieu . Pour 1'heure, 1'experience la plus avancee de
cogestion a lieu au Devoir, ou le syndicat de la redaction participe a un comite
d'information et a un comite d'entreprise, qui lui donnent droit de regard sur I'admi-
nistration autant que sur le contenu du journal . La convention collective de 1981 y a,
en outre, institue trois autres comites, soit pour le traitement des textes, la nomina-
tion des cadres et 1'embauchage des journalistes .

Les syndicats sont les plus critiques a 1'egard de la propriete des entreprises . Ils
se dressent souvent comme les champions des droits du public, pour denoncer les
groupes financiers, qui menacent selon eux la libre information . Les propos tenus par
Jan O'Brien, de la Vancouver Newspaper Guild, en temoignent :

Nous croyons que la Commission peut etre d'un important apport a
la liberte de presse en ce pays si elle a la volonte de resister a la con-
tamination d'une presse qui risque de descendre au niveau d'un ser-
vice de relations publiques a l'usage des compagnies [ . . .] . La presse
quotidienne a un pouvoir et une responsabilite uniques . Actuelle-
ment, ce pouvoir et cette responsabilite sont achetes, vendus, usurpes
et subvertis au gre de quelques conglomerats, dont le premier devoir
est envers leurs actionnaires .2 4

Comme groupe aussi, les journalistes cherchent a se rapprocher du public lec-
teur . Ils sont tres sensibles a la baisse de popularite de la presse ecrite et a son avenir
par rapport aux autres media . L'incertitude qui regne sur cet avenir contribue d'ail-
leurs a diluer quelque peu le radicalisme syndical . On en a vu certains effets au
Devoir lors de la greve de 1981, qui, dans un autre contexte, aurait pu se prolonger
beaucoup plus longtemps . D'autre part, la profession commence a se mefier d'un cer-
tain esprit de corps qui pourrait lui aliener le public . Cc souci etait apparent lors du
colloque de juin 1981 de la Federation professionnelle des journalistes du Quebec
(FPJQ), ou la majorite des intervenants se sont prononces pour un accroissement de
la representation publique au Conseil de presse du Quebec . C'est un indice parmi
d'autres d'une volonte de rapprochement avec le lecteur, dont I'attitude pourrait
determiner 1'essor ou le declin des journaux .

L'opinion du lecteur

Et maintenant le lecteur, lui, qu'en pense-t-il? Les plus recentes enquetes montrent
que, malgre toutes les critiques et le scepticisme qui vont de pair avec une epoque ou
maintes institutions sont remises en question, les Canadiens continuent de jeter un
regard favorable sur leurs journaux quotidiens .

Mais cette attitude recouvre certaines tensions, qui ne sont pas immediatement
apparentes . En fait, le lecteur d'aujourd'hui est sur ses gardes . II craint de plus en
plus que son journal ne reponde pas a ses attentes . Certaines indications montren t
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que celles-ci, en ce qui concerne les responsabilites, les normes deontologiques et le
rapport des evenements, sont souvent plus avancees que la capacite ou la volonte du
journal de les assumer . Ce fosse, s'il va s'elargissant, pourrait aliener le public lecteur

et se reveler fatal pour bien des titres .
11 faut dire que la loyaute du lecteur envers son journal n'est plus ce qu'elle etait

il y a quelques decennies . Dans un environnement sature d'informations de tous gen-
res et ou les divers media se chevauchent dans une concurrence effrenee, les liens

sont devenus forcement plus fragiles . Le lecteur du debut du siecle s'est graduelle-
ment matine d'un auditeur et d'un visionneur d'informations . Il est aussi generale-

ment plus instruit, jouit d'un meilleur revenu, habite la ville et voyage davantage . S'il

est de sexe feminin, ce lecteur moyen travaillera plutot hors du domicile . Et iI dispose

d'un formidable eventail d'informations et de divertissements . Comme le concluait
en 1978 la Commission royale d'enquete sur les groupements de societes, il est

expose a une centaine de sources d'information par semaine .2 5

Malgre tout, meme si sa clientele relative (par rapport aux autres media) ne
cesse de decliner, le journal quotidien reste le choix de la majorite, la plupart du

temps. De fait, pres de 90 pour cent des Canadiens en lisent un dans le courant d'une

semaine . On peut croire qu'ils y trouvent quelque chose d'unique : une certaine qua-

lite d'information, sans doute, qui est propre a l'imprime et qui suggere, en filigrane,
une vocation speciale . Bref, un service public qui, quoi qu'on en dise, rehausse la
presse bien au deli de la simple entreprise commerciale .

Mais alors, quelle idee le public se fait-il de la liberte de la presse? Le Comite
Davey, qui sonda les reins et les coeurs du pays a cet egard, se retrouva avec une
multiplicite de reponses, bien caracteristiques de la confusion des idees a ce chapitre .
Une etude menee en 1978, a Windsor, par les professeurs Douglas Howard et C .

Edward Wilson, de 1'ecole de journalisme de l'universite Western, n'aboutit pas a des

resultats plus concluants . Un petit nombre de personnes interrogees penchait pour
une totale liberte de publication, alors que la moitie opinait que la presse devrait
jouir d'une liberte limitee, certaines choses n'etant pas publiables, et qu'un cin-
quieme voulait lui enlever toute autonomie et la soumettre a des directives et des
lignes de conduite imposees de 1'exterieur . Cette etude montrait en definitive que les

restrictions envisagees pour la presse visaient le plus souvent des cas qui choquaient
les moeurs et le bon gout . Les moyens de surveillance designes etaient dans I'ensem-

ble accommodants et etrangers a I'Etat .
Mais, pour savoir quelle conception le public se fait de la presse, comment il

entrevoit les responsabilites de celle-ci, la Commission a entrepris et commande des

recherches poussees .26 On y a appris, entre autres, que la boutade de 1'humoriste
Will Rogers -«Tout ce que je sais, je l'ai appris dans les journauxp - doit etre rele-
guee au cabinet des antiquites .

Sans mettre les journaux sur un piedestal, la grande majorite des Canadiens

croient que ceux-ci, et les mass media en general, ont des devoirs differents des
autres entreprises a 1'egard du public . Plus specifiquement, quelque 60 pour cent des
Canadiens attribuent aux journaux des obligations que n'a ni la radio ni la television .

Notons que les anglophones inclinent davantage a penser ainsi ; il s'ensuivrait donc

que le public quebecois tend a ne pas faire de distinction entre les media .
En general, on attend des journaux qu'ils fouillent davantage tous les sujets

d'actualite et, en particulier, 1'evenement local . Sur ce plan, la presse ecrite est consi-
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deree comme essentielle . On estime aussi qu'elle est l'organe qui presente le plus
large eventail d'opinions . La television cependant jouit de plus d'influence et d'auto-
rite . Selon un dieteticien ontarien, interroge par nos recherchistes, le journal a«une
responsabilite vis-a-vis de sa ville ou de sa region . II tisse des liens plus etroits que la
radio ou la teles .2 7

Un Canadien sur six est d'avis que son quotidien ne fournit pas assez d'informa-
tion locale . C'est un reproche que les habitants des provinces atlantiques, de la
Colombie-Britannique et du Yukon sont plus enclins a faire, de meme que les
citoyens des petits centres et des zones rurales . I1 est a remarquer que les lecteurs des
petits quotidiens se soucient davantage de la nouvelle locale que ceux des journaux a
grand tirage (100 000 et plus) . Cela peut indiquer notamment que ces derniers,
vivant dans les grands centres, ont la possibilite d'obtenir l'information locale des
hebdos de quartier .
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Deux Canadiens sur trois croient que leur quotidien remplit bien ou tres bien ses

obligations a I'egard du public . Les vieilles gens inclinent davantage dans ce sens que

les jeunes . Les Canadiens franqais aussi ont tendance a mieux apprecier le comporte-

ment social de leurs journaux . Les lecteurs et lectrices qui ont a leur disposition des
journaux en concurrence sont legerement plus satisfaits que les autres . Les gens de la

Colombie-Britannique sont tres critiques a 1'egard de leurs journaux . Ils sont suivis

de pres par ceux des provinces atlantiques .

Nos etudes indiquent que 89 pour cent de la population adulte ouvrent au moins
un journal au cours de la semaine . Les Canadiens passent en moyenne 53 minutes

par jour a lire les quotidiens, en semaine, et 66 minutes durant le week-end ; 69 pour

cent d'entre eux lisent cinq numeros et plus par semaine . Les lecteurs les plus assidus

ont plus de 35 ans, un revenu eleve (25 000 $ et plus) et ont fait des etudes superieu-

res .
Plus de la moitie des Canadiens, soit 54 pour cent, sont tres fideles a leur jour-

nal . Ce sont des gens qui reconnaissent que les journaux sont inseparables de leur vie

quotidienne . Les jeunes adultes sont cependant moins susceptibles que leurs aines de

consommer de la nouvelle . Ils lisent moins les journaux, comme aussi ils ecoutent

moins les informations a la radio et a la te1e . Toutefois, ils sont plus enclins que les

autres a lire des livres et des magazines . Cette generation, influencee par la television
depuis la tendre enfance, est peut-etre en train de remettre en question le sens tradi-

tionnel de la nouvelle .

Journaux Radio Televisio n

EA
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Sujets d'interet personnel

40% 25 %

Le pourcentage peut depasser 100 a cause de la multiplicitt; des riponses.
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Notre etude revele - ou confirme, selon le point de vue - qu'aucun organe
n'est cote comme source superieure d'information . On trouve plutot des preferences
pour l'un ou pour 1'autre, selon le type de nouvelles ou d'information desire . La tele-
vision, par exemple, se classe premiere pour les nouvelles nationales et internationa-
les ; mais pour 1'evenement local, c'est le journal qui arrive en tete .

En general, les gens qui vivent la ou des journaux sont en concurrence ont ten-
dance a avoir une attitude plus favorable envers la presse ecrite . A I'oppose, ceux qui
sont les plus defavorables habitent des regions depourvues de journaux . C'est dire
que plus on a I'occasion de lire le journal, plus on l'apprecie comme moyen d'infor-
mation . Aussi n'est-il pas etonnant que ceux qui favorisent le plus la presse ecrite
appartiennent a des niveaux d'education et de revenu superieurs, et sont ages de 25 a
54 ans . Les deux tiers des personnes interrogees affirment que leur journal s'est ame-
liore depuis trois ans ; 11 pour cent seulement disent qu'il s'est degrade .

La television ne 1'emporte que par une faible marge sur la presse ecrite comme
source d'information preferee. Mais, que ce soit la un avertissement salutaire, plus de
la moitie des Canadiens croient qu'elle prendra une importance encore plus grande
dans ce secteur . En general, l'avenir du journal et de la radio leur semble peu pro-
metteur . Les francophones, pour leur part, accusent un penchant marque pour la
television . II y a la des indications serieuses que la presse ecrite doit se definir un
nouveau role de complementarite par rapport au petit ecran . L'irruption prochaine
de la telematique va precipiter cette vocation .

La plupart des Canadiens reconnaissent que les journaux contribuent a faire de
leur localite un endroit plus agreable . 11 faut noter cependant que 78 pour cent des
gens croient que les journaux ont tendance a donner un caractere sensationnel a la
nouvelle . En outre, 72 pour cent pensent que les journaux attenuent souvent des faits
qui pourraient effaroucher leurs annonceurs ; 40 pour cent d'ailleurs sont d'avis qu'ils
font trop de place a la publicite .

Pour cc qui est de traiter nles sujets qui interessent personnellement les gens», iI
appert que les journaux du Canada central - I'Ontario et le Quebec - s'en tirent
mieux que les autres . De meme, les quotidiens qui desservent les trois grandes zones
metropolitaines du Canada y font meilleure figure que les journaux des centres
moins importants . Les lecteurs francophones sont aussi plus satisfaits de leurs jour-
naux a cet egard .

Si la moitie des Canadiens trouvent. que leurs journaux les informent bien en
general, une personne sur neuf voudrait voir plus de reportage nobjectif-honnete-non
biaisep . Dix pour cent opinent que les journaux ne font pas assez de suivi dans leurs
nouvelles ou que les reportages manquent d'envergure et de profondeur . Les jeunes

adultes (18-24 ans) sont trois fois plus enclins a mentionner cette lacune que leurs
aines de 55 ans et plus .

Les Canadiens qui jouissent de niveaux d'education et de revenu superieurs ont
tendance a estimer que les journaux penchent pour des groupes d'interet particuliers .
D'autre part, les gens les plus ages et les francophones, de meme que les moins ins-
truits, inclinent a penser que les journaux sont I'echo du gouvernement . Par contre,
les plus jeunes et les plus instruits pretendent que les journaux refl'etent les pouvoirs
economiques .

L'impression generale qu'on retire des resultats de cette enquete - menee dans
tout le Canada, aupres de plus de 3 500 hommes et femmes, de 18 ans et plus et d e
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toutes les couches de la societe - c'est que les Canadiens ont besoin d'informations
qui les aident a donner un sens a leur vie . La meme impression s'est degagee des

audiences de la Commission d'un bout a I'autre du pays . On sent que la majorite de

la population croit que les journaux sont encore les mieux faits pour remplir cette
tache particulierement exigeante .

Comme la Commission a ete etablie pour enqueter surtout sur I'aspect industriel
de la presse quotidienne, on a pense qu'il serait indique de s'enquerir de l'opinion

populaire sur la propriete des journaux et la concentration de la presse . Voici ce qui

en ressort : 55 pour cent des Canadiens interrogbs affirment ne pas se soucier de qui
possede les journaux . D'autre part, pour ceux qui s'en inquietent, it ne s'agit pas d'un
probleme crucial . Neanmoins, plus de trois Canadiens sur quatre seraient assez ou
tres preoccupes si une seule societe avait la mainmise sur tous les quotidiens d'une
province, ou si une compagnie avait le monopole des mass media dans leur region . En
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general, les anglophones se montrent plus inquiets a cet egard que les francophones .
Cela decoule sans doute des differences notables de repercussions de la concentration
des entreprises de presse au Quebec . Nous aurons I'occasion d'analyser ce pheno-
mene plus en detail dans la suite du rapport .
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3
La loi

L A PRESSE protege jalousement sa liberte, ce qui va de soi . Cette liberte, dans sa

version moderne, n'est acquise que depuis peu . Elle a meme fait parfois, tout

recemment encore au Canada, l'objet de vives attaques . L'envie de censurer e t
de regir l'information reste profondement ancree, meme chez les gouvernements les

mieux intentionnes . L'information, c'est le pouvoir, et 1'autorite aime par-dessus tout

se le reserver .
La presse ne peut assumer ses responsabilites envers le public que si elle jouit de

la liberte necessaire en conformite de la loi . Celle-ci lui impose neanmoins certaines

restrictions .
Les contraintes exercees sur la presse peuvent revetir de nombreuses formes .

Durant la revoltante epoque du maccarthysme aux Etats-Unis, le harcelement et

l'intimidation ont rendu la presse tres prudente . De plus, les journaux peuvent eux-

memes s'imposer des limites, que ce soit a la suite de pressions de la part des annon-

ceurs ou apres s'en etre pris a des sujets tabous ; il y a en outre des lois federales et

provinciales auxquelles tout journal doit se conformer .

Partage des pouvoirs
En vertu de 1'Acte de 1'Amerique du Nord britannique, les deux paliers de gouverne-
ment peuvent revendiquer le pouvoir de legiferer sur les journaux . 11 existe certes des

zones d'ombre, et les interpretations jurisprudentielles n'ont pas toujours aide a tran-
cher la question, mais les competences sur plusieurs aspects de I'existence d'un jour-
nal sont generalement bien etablies .

Ainsi (et nous ne citons que les exemples les plus courants), le Parlement peut
faire des lois sur les droits d'auteur, les postes et les communications electroniques,
particulierement importantes en raison des nouvelles techniques . Il a egalement com-

petence en matiere de droit criminel ; dans ce domaine, les journaux peuvent deroger

a deux types de restrictions : premierement, celles des lois classiques sur le libelle qui
peut etre poursuivi au criminel, que nous etudierons plus loin ; deuxiemement, celles
des dispositions plus modernes qui regissent les operations financieres et commercia-
les, par exemple les monopoles et les coalitions en vue de restreindre le commerce e t
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la publicite . De plus, le gouvernement federal dispose de pouvoirs en matiere de taxa-
tion et de reglementation de certaines pratiques commerciales comme les placements
etrangers . Et, comme 1'a montre de faqon eclatante le recours a la Loi sur les mesu-
res de guerre en 1970, la protection de la securite nationale peut restreindre radicale-
ment l'activite normale de la presse .

La reglementation des affaires releve avant tout des provinces, de meme que le
commerce intraprovincial (propriete fonciere et autre, relations de travail, transport
et approvisionnement du papier-journal, par exemple) . La competence des provinces

s'applique egalement aux transactions commerciales et a la mise en marche sur leur
territoire . Les droits civils a 1'interieur des provinces (y compris la diffamation) sont
de leur ressort . Elles legiferent en outre sur les professions, ce qui leur permet de
reconnaitre, si elles le desirent, les journalistes comme des professionnels et de les
astreindre a des codes de deontologie .

Dans certains domaines il y a chevauchement des competences, de sorte que
diverses questions peuvent relever a la fois du Parlement federal et des assemblees

provinciales . La diffamation orale et ecrite (qui peut etre poursuivie au criminel ou
au civil) en est un exemple . La constitution juridique des societes en est un autre . En

outre, les deux autorites peuvent imposer des sanctions, amendes ou peines d'empri-
sonnement, s'il y a violation des lois . De meme, le Parlement federal et les assem-
blees provinciales peuvent, l'un et les autres, legiferer en matiere de droits de la per-
sonne; le gouvernement federal a proclame la Declaration canadienne des droits,
dont il existe un equivalent dans chaque province .

Le Parlement peut imposer la censure ; 1'exemple le plus recent et le plus frap-
pant du recours a cette mesure au Canada, en temps de paix, est l'application de la
Loi sur les mesures de guerre, lors de la Crise d'octobre 1970 . Les reglements

d'application de ladite loi interdisaient la publication de tout ce qui pouvait menacer
la securite nationale ou de tout ce qu'on croyait favorable au Front de liberation du

Quebec (FLQ) .
On sait qu'il est arrive aux provinces de tenter de reglementer le contenu des

journaux. Le cas le plus grave est sans doute celui de 1'Alberta dont le gouvernement
creditiste avait adopte une loi en 1937 pour assurer la publication de nouvelles et
d'informations exactes . Cette loi stipulait, entre autres, que les journaux pourraient
etre forces de devoiler leurs sources d'information et d'imprimer des declarations
officielles pour arectifiern des articles deja publies ou y apporter des «precisionsb . A

defaut de s'y conformer, le journal se voyait force de fermer ses portes .
Ce projet de loi et d'autres du Credit social ont ete deferes a la Cour supreme

du Canada qui les a declares inconstitutionnels, c'est-a-dire hors du champ de com-
petence de la province . De 1'avis de trois des six juges qui se sont prononces sur le
partage des pouvoirs relatifs a la presse, le projet de loi sur la presse (Press Bill)
constituait une violation de la liberte de la presse et du droit de discussion publique

qu'a leur avis les gouvernements provinciaux ne pouvaient aliener . Le juge L .A .D .
Cannon avait etabli avec eloquence que la liberte de la presse ne peut etre foulee aux
pieds :

Dans un Etat d'emocratique, I'opinion publique est formee essentielle-
ment grace a la liberte de discussion qui ne peut etre restreinte sans
qu'il soit porte atteinte au droit de la population d'etre informee par
des sources independantes du gouvernement, sur des questions d'inte-
ret public . II faut assurer la libre publication des informations et des
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opinions politiques des partis qui luttent pour le pouvoir[ . . .] . La
democratie ne peut survivre sans ses assises : les libertes d'opinion et
de discussion publiques, a 1'echelle du pays, sur toutes les questions
qui interessent 1'Etat, a I'interieur des limites fixees dans le Code cri-
minel et dans le droit coutumier . I

11 a en outre enonce clairement, de crainte que d'autres provinces ne nourrissent
des aspirations semblables, que si la liberte de la presse se trouvait attaquee, ce ne
serait surement pas par une autorite provinciale :

Les prescriptions et les interdictions du projet de loi sur la presse
echappent, sur le plan constitutionnel, a la competence des provinces .
Elles entravent le fonctionnement des institutions politiques du
Dominion[ . . .] . Seul le Parlement a le pouvoir de restreindre, s'il le
juge opportun et dans 1'interet public, la liberte de la presse d'exami-
ner les affaires publiques, de meme que le droit des citoyens du
Dominion d'etre informes de ces questions . 2

De 1'avis du juge en chef sir Lyman Duff (auquel le juge Henry Davis s'etait
rallie), le Preambule de 1'Acte de I'Amerique du Nord britannique indique claire-
ment que la Constitution canadienne doit etre «semblable en principe a celle du
Royaume-Unip et que cet enonce «admet 1'existence d'un Parlement qui fonctionne
sous l'influence de l'opinion et des debats publicsv .3 Le Parlement du Canada,
ajouta-t-il, est habilite a legiferer pour proteger le droit de libre discussion . Les pro-
vinces peuvent disposer de certains pouvoirs de reglementation des journaux, mais
lorsque 1'une d'entre elles les utilise pour arestreindre 1'exercice du droit de discussion
publique de fagon telle qu'elle entrave le fonctionnement des institutions parlemen-

taires canadiennes, decrit dans l'Acte de 1'Amerique du Nord britannique et les sta-
tuts du Dominion du Canada)), alors cette province outrepasse ses pouvoirs . 4

A cet egard, le commentaire du juge en chef Duff sur la liberte de discussion
publique dans le jugement de .l'affaire Alberta Press est classique:

Meme a 1'interieur de ses limites legales, elle risque d'entrainer des
abus, des abus graves, et nous en avons constamment des exemples
sous les yeux ; neanmoins, il est evident que I'exercice de ce droit a la
liberte de discussion publique des affaires publiques, en depit des
torts qu'iI cause parfois, est la pierre angulaire des institutions parle-
mentaires . 5

A la suite de la decision de la Cour supreme du Canada, en 1957, dans 1'affaire
Switzman c . Elbling (liee a l'affaire de la Loi du cadenas),6 les limites du pouvoir
des provinces en matiere de reglementation de la «diffusion des ideesu ont ete confir-
mees . Cette affaire concernait une loi adoptee par le Quebec en 1937, intitulee Loi
protegeant la province contre la propagande communiste, qui rendait illegale 1'utili-
sation d'une maison pour propager le communisme ou le bolchevisme (aucun de ces
deux termes n'etait defini dans la loi), ou pour imprimer, publier ou distribuer des
journaux, periodiques, tracts, circulaires et autres ecrits sur ce sujet . En vertu de
1'autorite du procureur general, une telle maison pouvait etre cadenassee .

Tous les juges de la Cour supreme, sauf un, ont convenu que cette loi empietait
sur la competence exclusive du Parlement en matiere de droit criminel . II etait
impossible, selon le juge Gerald Fauteux, de fonder cette loi sur I'article 92(16) de
I'Acte de 1'Amerique du Nord britannique qui enumere les amatieres de nature
localep relevant de la competence provinciale, etant donne que la diffusion d'une
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«ideep peut difficilement etre declaree de «nature localep .7 Le juge Ivan Rand etait
d'avis que les articles qui traitent «de la propriete et des droits civilsb ou odes matie-
res d'une nature purement locale ou priveeu, lesquels ressortissent a la competence
des provinces en vertu des articles 92(13) et 92(16) n'auraient jamais pu inclure les
«libertes fondamentales» . Les droits de libre opinion, de debat public et de discussion
sont essentiels a un regime parlementaire :

ll s'agit, en definitive, du gouvernement fonde sur la liberte d'opinion
publique, d'une societe ouverte, dont 1'efficacite est indiscutable,
comme l'ont assez souvent montre les evenements . Cependant, pour
remplir son role, l'opinion publique doit avoir librement acces aux
idees et pouvoir les exprimer sans aucune entrave . Par definition, un
gouvernement parlementaire repose sur l'aptitude des personnes a se
gouverner en toute liberte et maitrise de soi ; l'efficacite de cette
forme de gouvernement est fonction du degre de liberte de ses repre-
sentants a I'egard des entraves tant subjectives qu'objectives . Au
Canada, sous cette forme de gouvernement, la liberte de discussion,
en tant qu'objet de reglementation, souleve le meme interet et se voit
attribuer Ia meme signification au sein de toute la population du
Dominion . A cc titre, elle est automatiquement exclue de 1'article
92(16), consacre aux matieres de nature locale . 8

L'article 1 du projet de Charte canadienne des droits et libertes, incluse dans la
Loi constitutionnelle de 1981, stipule que :

1 . La Charte canadienne des droits et libertes garantit les droits et
libertes qui y sont enonces . Ils ne peuvent etre restreints que par une
regle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont Ia jus-
tification puisse se demontrer dans le cadre d'une societe libre et
democratique .

Nous devrons attendre que les tribunaux soient appeles un jour a dormer a cet article
une interpretation juridique, avant de savoir precisement dans quelle mesure nos
droits et libertes sont bien proteges contre certains caprices imprevisibles des legisla-
teurs .

Restrictions : secrets officiels
Comme l'a fait remarquer le professeur Arthur Siegel, une des caracteristiques du
gouvernement ministeriel est qu'il est secret ou protege» .9 Par contraste, le systeme
presidentiel des Etats-Unis est plus ouvert, de sorte que les chroniqueurs politiques
americains peuvent faire des reportages et des critiques sur des questions que leurs
confreres canadiens ne sauraient aborder chez eux . Comme J .R. Mallory 1'a si bien
dit, ((un voile entoure d'un secret solennel les travaux du cabinet et il nous est absolu-
ment impossible de savoir comment une decision a ete prise et ce qui I'a motivee . II
en va de meme des decisions que prennent les fonctionnaires)) .1 o

Les deliberations du cabinet sont tenues secretes pour des raisons constitution-
nelles ; les affaires de la Couronne sont confidentielles . Le secret est assure a la fois

par le serment que pretent les conseillers prives et par la Loi sur les secrets officiels .

C'est une loi draconienne; une infraction peut entrainer une peine d'emprisonnement

de 14 ans . Quant au serment, il est essentiel a la responsabilite collective : une politi-
que mise au point par le cabinet doit recevoir 1'assentiment public de tous ses mem-

bres . Tout ministre s'estimant incapable de l'appuyer sera tenu de demissionner . 11 v a
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neanmoins de soi que les orientations politiques d'un gouvernement ne font pas auto-
matiquement 1'unanimite parmi ses membres . Elles sont polies et repolies dans le
plus grand secret . Aucun gouvernement ne survivrait si le public etait au courant de
tous les doutes et de tous les obstacles qui doivent etre surmontes avant qu'une deci-
sion politique soit annoncee ou qu'un projet de loi soit redige .

Le secret dont les hauts fonctionnaires entourent le processus decisionnel prend

sa source ailleurs . Il decoule du principe constitutionnel de la responsabilite ministe-
rielle individuelle . Un ministre de la Couronne est comptable envers le Parlement de
tous les actes et de toutes les decisions de chaque fonctionnaire de son ministere . Par
consequent, ce sont les ministres et non les fonctionnaires qui devraient se charger
des declarations publiques et de l'information sur leur ministere .

Tous les asecrets d'Etatp ne sont pas scrupuleusement proteges . II existe, par
exemple, un art tout politique d'autoriser des fuites ncalculees», de lancer des nballons
d'essai», grace auxquels le gouvernement prend le vent avant d'adopter une ligne de
conduite qui pourrait soulever une controverse . Neanmoins, la tendance est au secret .

11 faut contrebalancer ces pressions en adoptant une reglementation veritablement
efficace de la liberte d'information en vue de mieux eclairer le public .

L'immunite parlementair e
L'immunite parlementaire est un des moyens par lesquels les deputes essaient de se
proteger contre la presse. 11 s'agit la d'un recours subtil, car il encourage 1'autocen-
sure chez les journalistes . La Chambre des communes ne s'en prevaut pas souvent
(certaines assemblees legislatives semblent le faire plus volontiers), bien que ce soit
plus qu'une vaine menace . Ce privilege influe sur ce que les journalistes diront sur le
Parlement et les assemblees legislatives, de meme que sur la faron dont ils le feront .

Les journalistes hesitent naturellement a s'exposer au redoutable proces que la
Chambre des communes, siegeant a titre de Haute Cour du Parlement, peut faire a

tout transgresseur .
C'est le sort qu'a connu, en 1906, un certain J .E.E. Cinq-Mars, dont 1'article

dans La Presse lui avait valu d'etre censure pour violation de 1'immunite parlemen-
taire . M. Cinq-Mars a ete traduit devant la Chambre ou il dut rester debout tandis
que les deputes discutaient I'accusation formulee contre lui . Ils convinrent que ]'arti-
cle en question avait effectivement depasse les bornes de la critique raisonnable et
constituait une violation de I'immunite . Le premier ministre en personne (sir Wilfrid
Laurier) proposa la motion de censure . M. Cinq-Mars ne fut pas emprisonne, bien
que le Parlement ait, lorsqu'il siege comme Haute Cour, le pouvoir d'ordonner
1'incarceration. Ce pouvoir n'a pas ete utilise depuis un bon moment, mais il existe,

comme en fait foi une importante jurisprudence britannique en la matiere . Les
comptes rendus des debats de la Chambre des communes britannique font etat de
plus de mille cas de personnes qui ont ete mises en prison apres avoir ete declarees
coupables d'outrage au Parlement .I I

Au Canada, la plus recente cause concernant I'immunite parlementaire portait
sur un reportage de la Gazette de Montreal concernant John Reid, alors secretaire
parlementaire du president du Conseil prive . (Le journal 1'avait accuse d'avoir divul-

gue des details sur le budget, puis avait ensuite admis qu'il n'en etait rien ; mais il
soutenait toujours que Reid avait communique des renseignements confidentiels .) 11

n'y a eu ni condamnation ni motion de censure, mais I'affaire a neanmoins produi t
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des resultats utiles . Durant 1'enquete qu'il a menee a la suite de 1'accusation de viola-
tion de l'immunite, le Comite permanent des privileges et elections de la Chambre
des communes s'est reuni a dix reprises, a entendu des temoins experts et etudie a
fond tous les details des relations entre le gouvernement et la presse . Les proces-ver-
baux de ces reunions donnent un aperqu general de 1'etat actuel de la loi au Canada

en matiere d'immunite parlementaire .

La Loi sur les secrets officiels et la liberte d'information
Entre autres questions importantes, 1'affaire Reid a attire I'attention sur l'application
de la Loi sur les secrets officiels . Cette loi preoccupe depuis longtemps et les journa-

listes et les politicologues. Elie a en effet une portee que certains considerent abu-

sive .
La Loi canadienne, redigee en 1939, s'inspire, pour I'essentiel, des Official

Secrets Acts britanniques de 1911 et de 1920 . II convient donc d'examiner ce que le
Comite Franks, mis sur pied en Grande-Bretagne, a declare a ce sujet en 1972 :

Le delit se distingue par son caractere global . 11 englobe tous docu-
ments et informations officiels. II ne fait aucune distinction de type,
ni de degre . Tous les renseignements auxquels les fonctionnaires ont
acces dans I'exercice de leurs fonctions sont «officielsp aux fins de
I'article 2, quelles que soient leur nature, leur importance ou leur ori-
gine . Tous les cas ont ete prevus: il n'y a pas d'echappatoire possible .
L'article vise tous les fonctionnaires, de meme que tous les renseigne-
ments officiels . A noter une fois de plus qu'iI ne fait aucune distinc-
tion quant a la nature ou a I'importance du poste des fonctionnaires .
Tous sont vises . Tous les ministres de la Couronne, tous les fonction-
naires, tous les membres des Forces armees, tous les agents de police
exercent leurs fonctions sous reserve de I'article 2 . , 1 2

L'article 4 de la Loi canadienne sur les secrets officiels reprend essentiellement

1'article 2 de la loi britannique . L'article 4(3) est tout particulierement important
pour les journalistes politiques, car il stipule que :

Si une personne re g oit[ . . .]un renseignement, sachant ou ayant rai-
sonnablement lieu de croire, au moment ou elle le regoit, que[ . . .]le
renseignement lui est communique contrairement a la presente loi,
cette personne est coupable d'infraction a la presente loi, a moins
qu'elle ne prouve que la communication a elle faite du[ . . .]renseigne-
ment etait contraire a son desir .

M. Gordon Fairweather, commissaire en chef de la Commission canadienne des
droits de la personne, a fait des observations sur un aspect particulierement curieux
de cette loi . Le fait de communiquer, d'utiliser, de garder en sa possession, de rece-
voir et meme de ne pas prendre un soin raisonnable des informations officielles

qu'une personne n'a pas le droit d'avoir en sa possession constitue une infraction . Par
contre, la loi est muette sur les pouvoirs d'une personne qui reCoit des informations

de cc genre ou en a en sa possession .

11 est suppose qu'aucun renseignement detenu par le gouvernement
ne doit etre communique sauf autorisation expresse, meme s'il
n'existe pas de procedure d'autorisation et s'iI n'est fait mention
d'aucune autorite chargee de cette responsabilite . Par consequent, le
journal qui public des renseignements ou des documents en la posses-
sion du gouvernement sans y etre dument autorise peut faire I'objet
de poursuites aux termes de la Loi sur les secrets officiels .1 3
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La loi reste ambigue sur ce sujet, comme l'a montre I'affaire recente du Sun de
Toronto .14 Le Sun avait divulgue des details tires d'un document officiel, dans lequel
il etait question d'operations d'espionnage au Canada que l'on soupgonnait etre le
fait d'agents russes . On avait alors porte des accusations contre I'editeur et le redac-
teur en chef, en vertu des articles 4(1) et 4(3) de la Loi sur les secrets officiels, mais
le juge Carl Waisberg de la Cour provinciale de 1'Ontario les avait rejetees a

I'enquete preliminaire . A son avis, bien que les mentions ntres secret)) et «reserve aux

Canadiensn (designations depourvues de toute autorite juridique) figuraient sur le
document, ce dernier n'etait plus secret et relevait du domaine public, car le contenu
dudit document, dont il existait quelque 67 exemplaires, avait deja ete diffuse par un
reseau de television .

Le cas souleve certaines questions . Est-ce que les instances superieures auraient
confirme une telle interpretation si la cause avait ete portee en appel, compte tenu
des termes extremement restrictifs de la loi? Publier sans autorisation cesse-t-il
d'etre une infraction lorsqu'une fuite partielle s'est deja proiiuite? Bref, quand le
secret officiel cesse-t-il de l'etre?

De 1'avis du juge Waisberg, la Loi sur les secrets officiels est une loi restrictive
qui acherche a limiter les libertes fondamentales telles que les libertes de parole et de
la presseb et qu'a ce titre, elle devrait enoncer clairement et sans equivoque les res-
trictions qu'elle vise a imposer aux citoyens. Le juge a cite la Commission royale
d'enquete Mackenzie sur la securite pour soutenir que ladite loi est «une loi inextri-
cable redigee en termes larges et ambigusp.15 Il a en outre ajoute qu'il asemble
approprie et necessaire de refondre la Loi canadienne sur les secrets officielsb .

Cette refonte s'impose . Le ministre de la Justice, Jean Chretien, a fait la decla-
ration suivante devant le Comite permanent de la justice et des questions juridiques
de la Chambre des communes, le 26 mai 1981 :

Le ministere de la Justice a assume une large part des travaux de
redaction d'un projet de loi sur l'acces a l'information . Parall'element
a cette tache, il a realise un travail important en matiere de protec-
tion de la vie privee et des secrets officiels . Ainsi, on est en voie de
formuler des propositions en vue de reviser la Loi sur les secrets offi-
ciels en cc qui concerne la fuite de documents .

Mais la meilleure fagon de favoriser 1'existence d'.une administration vraiment
ouverte et le libre acces de tous a toute information d'interet public, c'est par une Loi
sur 1'acces a 1'information conque de maniere a reellement assurer ce que son titre
promet .

Certains indices encourageants apparaissent . La liberte d'information figure
dans les lois du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse . Un projet de loi a ete
depose devant 1'assemblee legislative de Terre-Neuve . L'Ontario prepare presente-
ment un document de travailo fonde sur le rapport de la Commission royale
d'enquete de 1980 sur la liberte d'information et la protection de la vie privee .16 On
s'attend que le Quebec depose un projet de loi a l'automne 1981 . Le Parlement est
saisi a l'heure actuelle du projet de loi C-43, qui assurera a la fois 1'acces aux rensei-
gnements officiels et la protection de la vie privee . Cette double visee de la loi veut
remedier aux lacunes que presente la version americaine de la loi sur la liberte
d'information, selon laquelle il semble possible de rejeter une demande de documents
en invoquant des dispositions de la loi sur la protection de la vie privee et, inverse-
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ment, de refuser de la proteger, en vertu de la loi sur la liberte d'information . Le pro-
jet de loi C-43 a ete depose le 17 juillet 1980 et a ete approuve en principe le 29 jan-
vier 1981, en deuxieme lecture. II a ensuite ete confie au Comite permanent de la

justice et des questions juridiques ou un certain nombre d'amendements ont ete pro-
poses . (Au moment de rediger le present rapport, le Comite etudiait toujours le pro-

jet de loi . )

Entre autres dispositions louables, le projet de loi prevoit qu'il sera possible de

faire d'abord appel a un commissaire . Ce dernier serait investi de pouvoirs tres eten-
dus, y compris le droit de consulter tous les documents officiels et d'entrer dans tous
les locaux de 1'Etat pour faire enquete sur toute plainte ayant trait a 1'acces a des
pieces officielles . Le commissaire pourrait porter la cause d'un plaignant devant les
tribunaux si un ministre refuse de faire droit a sa recommandation de produire les
documents requis . Il pourrait de plus temoigner en cour en faveur d'un plaignant .
Comme il ne serait responsable que devant le Parlement, son influence serait proba-
blement considerable et les conditions de son impartialite assurees .

La diffamation ecrite
11 existe un recueil de lois et de jurisprudence qui traite de la diffamation ecrite et
dont l'influence sur ce que les journalistes peuvent ecrire est beaucoup plus profonde
que les restrictions dont nous avons pane jusqu'ici .

Nous examinerons d'abord la loi du libelle ressortissant au droit criminel (en
tenant compte des cas pretendument «classiquesp), qui concerne le moins le travail
quotidien des journalistes. Cette loi a un passe cruel . II fut une epoque, dans l'his-
toire d'Angleterre, oil 1'ecrivain exerqait son metier au risque meme de sa vie, a
moins d'etre bien au fait de toutes les restrictions que lui imposait la loi . L'attitude

actuelle des tribunaux a 1'egard du libelle ressortissant au criminel est aussi interes-
sante en ce qu'elle montre jusqu'a quel point les juges canadiens tiennent a defendre

le principe de la liberte d'expression .
Les delits relatifs au libelle, d'efinis dans le Code criminel canadien sont les

libelles blasphematoire, seditieux, obscene et diffamatoire .

Le libelle blasphematoire

Le libelle blasphematoire est une infraction aux termes de 1'article 260 du Code cri-
minel . Ce delit, qui a entraine de si nombreuses condamnations en Angleterre, n'est
plus aujourd'hui que Iettre morte . Il n'est meme pas defini dans le Code; I'article

260(2) indique seulement que «la question de savoir si une matiere publiee constitue
ou non un libelle blasphematoire est une question de faitD, et la Couronne a manifes-
tement prefere ne pas s'en meler .

C'est le president du Tribunal du Banc du roi, sir John Coleridge, qui, en 1883,
a enraye la vague de poursuites pour libelle blasphematoire . Dans la celebre affaire
Regina v . Ramsay and Foote, il a signale au jury que asi la controverse etait menee
selon les regles, les fondements memes de la religion pourraient We attaques sans
que I'ecrivain se rende coupable de blasphemeb.17 En 1917, la Chambre des Lords a
decrete dans l'affaire Bowman que 1'expression, en toute bonne foi, dans un langage
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convenable, d'une opinion ou d'un argument sur une question religieuse ne constitue
pas un libelle blasphematoire .l g

11 appert que les tribunaux canadiens n'ont eu a se prononcer que sur quatre
accusations de libelle blasphematoire . Chose curieuse, la derniere cause, jugee en
1935, aboutit a une condamnation . La Cour des sessions de la paix de Montreal avait
condamne un ministre anglican, le Reverend Victor Rahard (qui avait place devant
son eglise des affiches peu flatteuses a 1'egard du catholicisme), pour le motif sui-
vant :

L'expression, par ecrit, d'une opinion sur une question religieuse, de
mauvaise foi et en des termes injurieux pour les convictions religieu-
ses, et d'une nature telle qu'ils pourraient nuire a la paix, constitue
un libelle blasphematoire .1 9

II est peu probable que ce jugement constitue jamais un precedent . Meme les conflits
entre les Temoins de Jehovah et le gouvernement du premier ministre Duplessis,
dans les annees quarante et cinquante, n'ont pas donne lieu a des poursuites pour
libelle blasphematoire . Cette mesure desuete aurait du disparaitre il y a longtemps .

Le libelle seditieux

La loi sur le libelle seditieux, comme celle sur le libelle blasphematoire, semble desti-
nee aux oubliettes judiciaires . Cette loi a aussi un passe sanglant ; il fut en effet une
epoque ou on n'hesitait pas a imposer comme chatiment la mutilation et la peine
capitale . Elie a en outre cree de vastes remous dans la jurisprudence, comme, par
exemple, lors de la celebre defense par James Erskine du Doyen de Saint-Asaph et
de Thomas Payne . Cc dernier, auteur d'un ouvrage intitule The Rights of Man, avait
ete accuse de libelle seditieux . Jusqu'en 1792, la verite ne constituait pas une defense
contre une telle accusation . 11 fallait simplement prouver que 1'accuse avait vraiment
redige ou imprime les propos outrageants . Apres 1'adoption de la Libel Act de Fox,
en 1792, il appartint au jury et non au juge de decider du caractere seditieux des
libelles .

Au cours des XVII° et XVIII° siecles, la definition du libelle seditieux etait assez
vague pour supprimer toute critique contre le gouvernement, conformement aux
intentions des autorites . De nos jours, aux termes de l'article 60 du Code criminel
canadien, est presume avoir une intention seditieuse (et l'intention est 1'element capi-
tal pour demontrer qu'il y a eu infraction) quiconque enseigne ou prone, ou publie ou
fait circuler un ecrit qui preconise «l'usage, sans 1'autorite des lois, de la force comme
moyen d'operer un changement de gouvernement au Canada)) . D'apres cette defini-
tion, il faut maintenant avoir preconise le recours a la force pour etre accuse de
libelle seditieux . L'article 61 comporte une «clause d'exceptionb globale qui indique,
en substance, que preconiser le changement, de bonne foi et par des moyens legaux,
ne constitue pas un motif de poursuite .

Ce sont des progres importants, car il n'en fut pas toujours ainsi . Durant la Pre-
miere Guerre mondiale, au moment ou le patriotisme etait a son paroxysme, les
accusations pour libelle seditieux etaient chose courante . A tel point que dans
t'affaire R. c . Trainor, le juge Charles Stuart a fini par s'en irriter . «Les poursuites,
avait-t-ii declare, pour libelle seditieux en Alberta furent plus nombreuses ces deux
dernieres annees qu'elles ne le furent pendant les cent dernieres annees de toute I'his-
toire d'Angleterre[ . . .1b .20 Il avait parle ainsi au nom de la majorite de la divisio n
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d'appel de la Cour superieure de l'Alberta, en faisant droit a 1'appel d'un homme qui
avait declare (dans une pharmacie) que les forces allemandes avaient abien fait)) de

couler le Lusitania, parce que 1'Angleterre (cavait tue autant de femmes et d'enfants
que 1'Allemagnep en imposant un embargo alimentaire .

En 1950, la Cour supreme a, dans I'affaire Boucher,21 interprete la loi sur le
libelle seditieux de telle sorte que, en fait, elle protege maintenant la liberte de parole

plutot qu'elle ne la supprime. Cette affaire mettait en cause un Temoin de Jehovah

accuse d'avoir distribue un pamphlet intitule La haine ardente du Quebec pour Dieu,
pour Christ et pour la liberte est un sujet de honte pour tout le Canada . 11 s'agissait

d'une denonciation, en des termes excessifs, de pretendus liens entre les milieux poli-

tiques et 1'Eglise au Quebec . La Cour a juge que des termes excessifs ne consti-
tuaient pas un motif suffisant de condamnation, non plus que 1'intention d'attiser la
malveillance et 1'hostilite chez les citoyens canadiens. Seule l'intention d'inciter le

peuple canadien a la violence et de semer le desordre et 1'agitation justifierait une
condamnation .

Le juge Ivan Rand, dans son jugement, avait declare :

Les libertes de pensee et de parole, de meme que I'expression d'un
desaccord sur des idees ou des croyances, sur tout sujet imaginable,
sont essentielles . Parce que de nos jours les debats et les affronte-
ments sur des questions d'ordre politique, social et religieux ont trop
profondement marque I'experience quotidienne pour donner a penser
que la simple malveillance provoquee par la controverse puisse We
taxee d'illegalite .2 2

11 decrivait ce qui constitue essentiellement I'article 61 du Code criminel actuel,
comme une disposition qui :

parce qu'elle repose sur la liberte de critique, jugee essentielle dans
un gouvernement d'emocratique moderne, constitue la meilleure pro-
tection possible des droits du public de discuter et de soulever des
controverses, dans la mesure ou ces droits sont exerces de bonne foi,
suivant les intentions prevus audit article .2 3

Aucune des poursuites intentees pour libelle seditieux n'a eu de succes depuis.

Le libelle obscene
A 1'encontre des libelles blasphematoire et seditieux, les infractions en matiere d'obs-
cenite sont tres courantes . Mais il est peu probable qu'un quotidien canadien s'en

rende coupable .
Pour prouver qu'il y a eu infraction, il faut demontrer que la acaracteristique

dominante)) de la publication incriminee est al'exploitation indue des choses sexuel-

lesp . Pour determiner ce qui est «indub, la Cour doit prendre en consideration la
«necessite intrinsequeu de l'ouvrage et le aseuil de tolerance de la collectivite» . Par le

mot acollectiviten, on entend 1'ensemble du peuple canadien . Quant au seuil de tole-

rance, il appartient au juge seul ou aux membres du jury de le definir dans chaque
cas .

Chaque jour, le redacteur en chef doit s'interroger sur le seuil de tolerance de la

collectivite . La necessite d'attirer les lecteurs, beaucoup de lecteurs, constitue la
garantie la plus sure que les journaux eviteront sans aucun doute les libelles obsce-
nes . Comme 1'a montre l'affaire R. c . McLeod and Georgia Straight Publishin g

52 COMMISSION ROYALE SUR LES QUOTIDIENS



Ltd,24 en 1970, meme la presse' ((underground)), parfois tres avant-gardiste, a peu a
craindre de la loi en matiere d'obscenite .

Libelle diffamatoire ressortissant au criminel
Ce libelle ne doit pas etre confondu avec la diffamation verbale ou ecrite poursuivie
au civil, laquelle constitue une responsabilite delictuelle civile . L'infraction est defi-
nie comme suit a 1'article 262(1) du Code criminel :

matiere publiee sans justification ni excuse legitime et de nature a
nuire a la reputation de quelqu'un en I'exposant a la haine, au mepris
ou au ridicule, ou destinee a outrager la personne contre qui elle est
publiee.

La simple publication d'un libelle diffamatoire peut entrainer une peine d'emprison-
nement d'au plus deux ans . Quant a la personne qui publie un libelle diffamatoire
qu'elle sait etre jaux, elle est passible d'une peine d'emprisonnement de cinq ans .

Les defenses recevables dans un cas de poursuite pour libelle diffamatoire sont
decrites en detail aux articles 267 a 279 du Code . Elles comprennent la publication
de comptes rendus judiciaires et de documents parlementaires ; de comptes rendus
objectifs des deliberations du Parlement, de tribunaux ou d'assemblees publiques
(defense «d'immuniteb) ; de matieres vraies, supposees telles (defense par la preuve
des allegations reputees diffamatoires), ayant rapport a toute question d'interet
public, dont la discussion publique a lieu pour le bien public ; de commentaires equi-
tables sur des hommes publics ou des oeuvres d'art ; d'ecrits publies sur l'invitation ou
a la suite de provocations de la part de la personne pretendument calomniee ou
encore d'ecrits publies de bonne foi dans le dessein d'obtenir reparation ou redresse-
ment d'un tort prive ou public .

L'article 267(1) s'applique expressement aux journaux et stipule que le pro-
prietaire d'un journal est repute etre celui qui le apublie» . II est degage de toute res-
ponsabilite s'il peut prouver que I'article diffamatoire a ete insere dans son journal a
son insu et sans negligence de sa part ou s'il peut etablir qu'il a donne «une autorisa-
tion generale d'administrer ou de diriger le journal), a un redacteur en chef ou a une
autre personne, pourvu qu'il n'y ait pas eu de preuves contre lui qu'il avait eu 1'inten-
tion d'inclure dans cette autorisation le pouvoir d'inserer un article diffamatoire dans
le journal, ou qu'il avait continue a conferer cette autorisation generale apres avoir
appris qu'elle avait ete utilisee pour publier un article diffamatoire .

Il y a eu si peu de poursuites au criminel en matiere de diffamation au Canada
que la jurisprudence, qui servirait normalement de guide dans ce domaine, est
minime . Une cause recente25 jette un peu de lumiere sur les defenses qui, parmi cel-
les qu'admet la loi, peuvent etre declarees irrecevables dans certaines circonstances .
II s'agit encore une fois du Georgia Straight de Vancouver qui, irrite contre un cer-
tain magistrat, 1'avait compare a Ponce Pilate . La Cour avait statue que,l'inculpe ne
pouvait invoquer comme defense qu'il avait voulu plaisanter . Comme la declaration
visait un magistrat en particulier (et non pas toute la magistrature), avait-t-on
decide, les defenses alleguant que I'inculpe avait des motifs raisonnables de croire
que la declaration etait vraie, que celle-ci avait rapport a une question d'interet
public, dont la discussion publique avait lieu pour le bien public, et qu'il s'agissait
d'une observation equitable sur une personne publique ont toutes ete rejetees .
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Le libelle diffamatoire ressortissant au civi l

II existe une espece de diffamation ecrite qui impose a la presse des restrictions per-

manentes et severes . 11 s'agit de la diffamation ecrite poursuivie au civil . Une pour-

suite pour libelle diffamatoire peut etre tres onereuse pour un journal, meme s'il a

gain de cause. Les journaux restent a tel point sur le qui-vive face a cette menace
omnipresente, que nombre d'entre eux retiennent les services d'un conseiller juridi-
que a qui ils soumettent ordinairement leurs textes avant de les publier .

Qu'est-ce que la diffamation ecrite? En termes generaux, «tout ecrit ou imprime
qui tend a rabaisser une personne dans 1'estime des bien-pensants ou qui les incite a
1'eviter ou le fuir ou qui tend a 1'exposer a la haine, au mepris ou au ridiculeu .26 Mais

il n'y a pas que les mots qui puissent dormer lieu a des poursuites pour diffamation

ecrite . Les photographies et, comme 1'a prouve recemment I'affaire Vander Zalm v .

Times Publishers et a1 .,27 les caricatures peuvent aussi etre mises en cause . (Le plai-

gnant a perdu sa cause en appel, mais le jugement n'exclut en rien la possibilite
d'intenter une poursuite pour diffamation a la suite de la publication d'une carica-
ture .)

La loi du libelle est compliquee . Elie releve a la fois du droit ecrit et du droit

coutumier . Un classique sur le sujet, Gatley on Libel and Slander,28 y consacre plus
de 700 pages, et une etude britannique parue en 1979 a conclu ce qui suit :

Une espece de mystique a fini par envelopper cette infraction[ . . .] . A
certains egards, la loi du libelle est devenue inutilement compliquee
et technique. II ne faut cependant pas oublier que cette complexite
decoule dans certains cas du besoin de maintenir 1'equilibre entre le
droit de la personne de proteger sa reputation et I'interet du public a
preserver sa liberte d'expression .2 9

La diffamation verbale et ecrite releve de la competence provinciale et les
details des lois applicables different considerablement d'une province a 1'autre . De

plus, la distinction habituelle entre diffamation ecrite et diffamation verbale semble
s'estomper, de sorte que les appellations memes varient . Ainsi, la Colombie-Britanni-

que, la Saskatchewan et 1'Ontario utilisent les expressions diffamation ecrite et diffa-
mation verbale dans leurs lois, tandis que 1'Alberta, le Manitoba, le Nouveau-Bruns-
wick, la Nouvelle-Ecosse et l'Ile-du-Prince-Edouard emploient diffamation, terme

plus general . La loi de Terre-Neuve ne parle que de diffamation verbale, et au Que-
bec, la loi correspondante est intitulee Lois des journaux et autres publications . Le

Manitoba a meme adopte ce qu'on pourrait appeler une loi sur la odiffamation de
groupep. En effet, I'article 19 de la Manitoba Defamation Act permet d'intenter une

action en justice pour diffamation ecrite contre les membres d'un groupe ethnique ou
contre les adeptes d'une religion . Dans toutes les autres provinces, le droit coutumier

s'applique lorsqu'il s'agit de diffamation contre un groupe ethnique ou religieux, de
sorte que le plaignant doit necessairement prouver que la diffamation 1'a personnelle-

ment mis en cause . Si aucun membre d'un groupe en particulier n'est vise, personne

ne peut intenter de poursuite .

Il existe encore d'autres differences . Par exemple, certaines lois provinciales

traitent nommement des titres et des bas de vignettes . Le Manitoba, la Nouvelle-
Ecosse, le Nouveau-Brunswick et I'IIe-du-Prince-Edouard ont insere des dispositions
a cet egard dans leurs lois et, dans ces cas, les titres et les bas de vignettes constituent
des «comptes rendusp dans le contexte des articles de loi qui portent sur 1'equite e t
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1'exactitude des comptes rendus de questions pour lesquelles 1'immunite pourrait etre
invoquee . Dans la loi de ]'Alberta, les titres et les bas de vignettes ne s'appliquent
qu'aux comptes rendus de procedures judiciaires . 11 existe en outre des differences
dans les delais au dela desquels il n'est plus possible d'intenter une poursuite pour
diffamation, de meme que dans le degre de severite avec lequel est jugee la diffama-
tion contre des candidats a des postes d'administration publique .

Les auteurs de deux etudes publiees a l'occasion du present rapport se sont pen-
ches serieusement sur les complexites de la loi du Iibelle .30 Nous n'entendons donc
pas examiner ici plus a fond ce qui est du ressort du droit civil dans cette loi .

Ce qui nous importe surtout, c'est qu'il doit y avoir un equilibre entre l'impor-
tance que le public attache a la liberte de parole, qui comprend le droit de la presse
de publier sans restriction inutile, et le droit de la personne de proteger sa reputation .
A notre avis, cet equilibre indispensable existe .

Notre confiance se justifie entre autres raisons par le double aspect de la loi du
libelle qui decoule en partie de la jurisprudence en droit coutumier et en partie des
lois provinciales . Les assemblees legislatives ont le pouvoir de combler les lacunes
qu'ont laissees les tribunaux dans leur interpretation des lois . A cet egard, 1'affaire
recente Cherneskey v . Armadale Publishers Limited et a1 .31 est tres significative .

Cette affaire a oppose le Star Phoenix de Saskatoon a un echevin de cette ville
qui se plaignait qu'une lettre du courrier des lecteurs 1'avait diffame. Les auteurs de
la lettre, deux etudiants en droit, avaient quitte la ville depuis la publication . Ils ne se
sont pas presentes au proces, et il n'a jamais ete prouve qu'ils etaient persuades de la
veracite de leur ecrit . Dans son temoignage, le redacteur en chef a declare que ni lui
ni 1'editeur n'ajoutaient foi au contenu de la lettre (entre autres choses, il etait dit
que Cherneskey faisait montre de racisme en s'opposant au choix de 1'emplacement
d'un centre de readaptation pour Indiens et Metis alcooliques) . 11 s'ensuivit que le
juge de premiere instance refusa que la defense de commentaires «loyauxb (prevue
dans la loi et en droit coutumier) soit presentee au jury, et ce dernier jugea que la
lettre etait diffamatoire . La Cour d'appel de la Saskatchewan a casse cette decision,
par un jugement majoritaire; la Cour supreme du Canada a renverse la decision de
cette derniere et retabli celle du juge de premiere instance . Selon le juge Ronald
Martland :

La liberte d'exprimer une opinion sur une question d'interet public
beneficie d'une protection, mais celle-ci entre uniquement en jeu lors-
que I'opinion constitue ]'expression honnete du point de vue de la per-
sonne qui 1'emet .3 2

Cette opinion, comme 1'a etabli clairement le juge Brian Dickson dans son juge-
ment dissident, met les redacteurs en chef et les editeurs dans une situation impossi-
ble pour cc qui est du courrier des lecteurs . Les moyens de defense habituels par la
preuve des allegations reputees diffamatoires (verite) et I'immunite relative (par
exemple dans le compte rendu d'une assemblee publique) ne tiennent pas dans un cas
semblable . Si la defense de commentaires nloyauxp est aussi rejetee, les journaux
feraient mieux de s'abstenir de publier des lettres . Selon le juge Dickson :

La question importante soulevee par ce pourvoi est la suivante : un
journal qui publie des documents pretendument diffamatoires peut-il
se voir refuser le recours a la defense de commentaire loyal a moins
qu'iI ne demontre qu'iI partagcait honnetement I'opinion exprimee
dans les documents en cause? II n'est pas necessaire d'etre devin pour
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imaginer I'effet de pareille regle sur I'attitude d'un journal vis-a-vis
de la publication des lettres au redacteur. Le redacteur qui reeoit une
lettre dont le contenu peut etre diffamatoire pourrait invoquer la
defense de commentaire loyal s'il partageait l'opinion exprimee, mais
il serait sans defense dans le cas contraire . Puisque les lettres au
redacteur visent a animer un debat ouvert sur toute question d'interet
public, sa tache serait peu enviable s'il ne pouvait publier que les let-
tres avec lesquelles il est d'accord . II exercerait donc une sorte de
censure, en contradiction avec une presse libre .3 3

La decision rendue dans 1'affaire Cherneskey n'a pas eu longtemps force de loi,
car moins d'un an plus tard, a la suite de pressions exercees par I'Association cana-

dienne des editeurs de quotidiens et le Conseil de presse de l'Ontario, quatre provin-
ces avaient deja modifie leurs lois sur la diffamation verbale ou ecrite, ou sur le
libelle, afin de contourner la regle etablie dans cette affaire . Ainsi, en Ontario, ou la

modification est assez significative, il suffit maintenant, pour faire accueillir une

defense de commentaire «loyalD, de demontrer que I'auteur aurait pu, en toute hon-

netete, defendre l'opinion exprimee, et non pas qu'il 1'a necessairement fait . Au

moment de publier le present rapport, le Manitoba, la Saskatchewan, I'Alberta, le
Nouveau-Brunswick, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon, de meme que
l'Ontario, avaient tous modifie leurs lois pour contourner le raisonnement de la majo-

rite dans l'affaire Cherneskey .

L'aide de I'Etat: les Postes

Les journaux canadiens, quotidiens et hebdomadaires, n'hesitent pas un instant a
faire valoir que 1'intervention du gouvernement, sous quelque forme que ce soit, est

contraire a la liberte de la presse . Ils affirment aussi sans ambages qu'ils ne revendi-
quent aucun privilege special et ne regoivent aucune aide gouvernementale . Dans un

des documents qu'elle a soumis a la Commission, I'Association canadienne des edi-

teurs de quotidiens a declare ce qui suit :

Au Canada, les quotidiens sont publies en toute liberte et indepen-
dance . Ils ne beneficient d'aucune subvention .3 4

Ce n'est pas tout a fait exact . Il existe, par exemple, des exemptions de la taxe

d'accise . Et, il y a les Postes .
Au Canada, les journaux et les periodiques (sauf quelques exceptions) sont sub-

ventionnes par le biais d'un systeme de tarifs postaux reduits . Its sont consideres
comme courrier de deuxieme classe et profitent, a ce titre, de tarifs moins eleves .

Selon le ministere de Finances, cette subvention aux journaux a coute en 1980 plus

de 27,5 millions $ aux contribuables canadiens .
Les tarifs postaux reduits dont beneficient les journaux sont pratiques depuis

1867, annee de la creation, par le premier Parlement, du ministere des Postes cana-

dien . A 1'epoque, d'excellents motifs politiques justifiaient cette subvention . Le gou-

vernement desirait vivement faciliter la diffusion de l'information dans toute la nou-
velle federation pour favoriser le progres du pays, 1'education du public et la
propagation d'ideaux democratiques .

Des les annees quarante, le contexte dans lequel evoluait le ministere des Postes

a change et les motifs invoques, a l'origine, a l'appui de la subvention, ont presque
perdu leur raison d'etre . Les Postes n'avaient plus le monopole des communications .
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L'instruction devenait accessible a tous . D'autres moyens de communications appa-
raissaient, la radio et, plus tard, la television, et presque toutes les villes avaient un
journal .

Entre-temps, les Postes accumulaient deficit sur deficit . Les tarifs etaient revises
periodiquement, mais les subventions au courrier de deuxieme classe etaient mainte-
nues . Du debut au milieu des annees soixante, trois commissions royales d'enquete se
sont attaquees au probleme des tarifs reduits de deuxieme classe et, en 1965, le
ministere des Postes lui-meme a cree un comite d'etude des tarifs de deuxieme classe .

Les responsables du ministere des Postes soutiennent generalement que la
societe moderne est tres differente de celle qui a donne naissance a la politique de
subventions . La structure economique du domaine de 1'edition a change . Les frais
d'edition sont essentiellement a la charge des annonceurs . Et parce que la publicite
represente plus de la moitie du contenu de la plupart des publications, les annonceurs
sont, en fait, les grands beneficiaires de la politique gouvernementale de subventions
du courrier de deuxieme classe . La plupart des journaux ne sont plus de petites
entreprises qui luttent pour leur survivance . Nombre d'entre eux appartiennent a
d'importantes societes commerciales et a des conglomerats . Pourquoi, alors, le con-
tribuable, qu'il use ou non les journaux, devrait-il contribuer a leur enrichissement?
Le ministere des Postes doit, de toute urgence, balancer ses livres et, pour cc faire,
les tarifs reduits, qui ont depuis longtemps perdu leur raison d'etre, constituent un
bon point de depart .

Du moins, est-ce l'opinion du ministere . Les editeurs ont defendu energiquement
le point de vue oppose dans le document que I'Association des editeurs de quotidiens
a soumis au gouvernement en 1979 sur le projet de loi C-42, qui constitue la Societe
canadienne des Postes :

Depuis le debut des annees 1700, le Parlement reconnait que, dans la
mesure on une subvention sous forme de tarifs postaux reduits est
accordee aux journaux, cette subvention est versee au public et non
aux editeurs de journaux . Cette aide est conque pour assurer a bon
marche a tous les Canadiens une presse libre et sans entraves . Une
democratie forte a besoin de citoyens bien informes[ . . .] . II est essen-
tiel au bien-etre de notre societe et au maintien de nos libertes, de
faciliter la diffusion de I'information a un prix modere pour les Cana-
diens, ou qu'ils habitent .35

Le Comite Davey s'est range a cette opinion, bien qu'il ait declare que, regle gene-
rale, les quotidiens ne dependent pas tellement des services postaux .

La Commission ne prec,onise pas I'abolition des tarifs reduits. Elie comprend
parfaitement le point de vue des editeurs d'hebdomadaires qui l'ont suppliee de
s'opposer a la hausse des tarifs postaux et au reclassement dans d'autres categories .
Leur argument, fort convaincant, est simple : sans les tarifs reduits, leur existence est
menacee .

Nous soulevons quand meme la question des subventions du ministere des Postes
pour souligner un autre fait . Parce que les quotidiens constituent un element critique
essentiel a notre societe democratique, les editeurs ne devraient pas ressentir le
besoin de se defendre si la societe les apprecie a leur juste valeur et consent a recom-
penser leurs efforts par le biais d'une subvention . Ils ne devraient donc pas proclamer
qu'ils one beneficient d'aucune subvention),, car en realite ils acceptent la subvention
pourvu que leur droit de publier ne soit pas compromis .
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Taxe d'accise
Au Canada, les journaux realisent des profits importants grace aux subventions indi-
rectes que leur accorde la Loi sur la taxe d'accise : ils sont exemptes de la taxe de

vente .
La taxe de vente imposee au fabricant, ou taxe d'accise, est la principale taxe

federale sur les marchandises . 11 s'agit d'une taxe d'application generale, bien qu'il y
ait certaines exemptions, notamment les journaux, les magazines et les periodiques .

Elle est prelevee sur les ventes de produits aux marchands en gros, aux detaillants et

aux consommateurs . Les services ne sont pas taxes, mais tout bien manufacture ou
fabrique, utilise pour assurer ces services, 1'est .

Les journaux et les magazines ont, contrairement a d'autres imprimes, toujours
beneficie d'une exemption de taxe d'accise sur leur production, c'est-a-dire sur le
produit fini proprement dit, journal ou magazine . Depuis 1927, ils ne paient pas non

plus la taxe sur les biens et les produits manufactures qui servent a leur confection .

Ces exemptions constituent des depenses fiscales, comme le ministere des Finan-
ces les appelle, des recettes fiscales qui pourraient etre perques mais qui ne le sont
pas. Et ces depenses fiscales visent, selon le ministere des Finances, «a accorder des
subventions ou des encouragements a ceux qui entreprennent des activites precises ou

se trouvent dans une situation particuliere[ . . .] .»36 Cc sont des subventions indirectes
peut-etre, mais cc sont quand meme des subventions .

Les journaux qui se declarent absolument opposes aux subventions directes ont
raison de pretendre que les subventions indirectes, ou depenses fiscales, sont differen-
tes, car celles-ci sont beaucoup plus precieuses que les subventions directes . Selon le

ministere des Finances :

Lorsque I'on considere la valeur d'un poste particulier des depenses
fiscales, iI faut se rendre compte que, pour le contribuable, un dollar
d'avantage fiscal vaut souvent nettement plus qu'un dollar de
depense directe equivalente : Cela tient a ce que, alors que toutes les
depenses fiscales augmentent directement le revenu apres impot du
contribuable a raison du manque a gagner correspondant, les subven-
tions de I'Etat sont generalement imposables au niveau des benefi-
ciaires . Par consequent, un dollar de preference fiscale peut valoir,
pour le contribuable, entre une fois et demie et deux fois un dollar de
depense directe .3 7

II est difficile d'evaluer avec precision quels avantages, calcules en dollars reels,
la presse tire des exemptions de la taxe d'accise . Neanmoins, d'apres des estimations

prudentes, fondees sur une methode de calcul qu'utilise le ministere des Finances, le

montant avoisinerait 70 millions de dollars .
Une fois de plus, comme dans le cas des tarifs postaux reduits, nous ne pouvons

condamner une politique qui reconnait la nature particuliere des journaux et le role

vital qu'ils jouent . Nous voulons simplement souligner que les journaux beneficient

sans contredit de cette aide publique .

Le projet de loi C-5 7
Au fil des ans, le ministere du Revenu national a defini les conditions d'admissibilite
a 1'exemption de la taxe de vente, en partie pour tenter de restreindre I'eventail des

publications visees . L'exemption ne s'applique qu'aux publications dont le contenu

publicitaire, dans plus de 50 pour cent de leurs numeros, n'excede pas 70 pour cen t
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de l'espace total . 11 s'agit, mot pour mot, du critere dont se sert le ministere des Pos-
tes pour determiner qui peut beneficier des tarifs reduits applicables au courrier de
deuxieme classe .

Par une decision rendue en 1978, la Cour federale du Canada38 a refuse au
ministere le pouvoir d'etablir des definitions en vertu de ses propres reglements . Le

projet de loi C-57 a ete adopte par le Parlement pour donner force de loi aux regle-
ments du ministere . Le nouveau rapport publicite-contenu redactionnel, legerement

modifie a la suite. de pressions des hebdomadaires, est passe a 75/25 .
La Commission a ete etonnee de constater la rigueur des attaques qu'a suscitees

le projet de loi C-57, qui a simplement codifie une pratique vieille de plusieurs

annees au chapitre de 1'admissibilite . Dans son memoire, l'Association canadienne
des editeurs de quotidiens est d'avis que la formule 75/25 constitue ttune ingerence
inacceptable dans le champ redactionnel qui releve de la responsabilite de l'editeur

du journal)) . Elle a ajoute :

De la reglementation par pourcentage du contenu redactionnel a la
reglementation pure et simple de tout le contenu redactionnel, il n'y a
qu'un pas . A notre avis, cette portion de la proposition porte en elle
les germes d'une menace contre les fondements memes de notre
presse libre . Nous croyons qu'il s'agit la d'un accroc inacceptable au
processus de redaction et de publication .3 9

Quant a l'autre disposition du projet de loi C-57 abrogeant l'exemption de la

taxe sur les encarts publicitaires, elle n'a pas eu l'heur de plaire aux editeurs non
plus . J .P . O'Callaghan, editeur du Journal d'Edmonton, a presse la Commission de
s'occuper de cette «sinistre menace)) que represente le projet de loi C-57 . II a fait une
mise en garde contre la possibilite qu'a I'avenir cc soient les fonctionnaires et non les
editeurs qui decident du contenu des journaux : «le gouvernement est toujours tente
de s'en prendre a nos libertes traditionnelles de parole et de presse» . 11 a ajoute que le
projet de loi C-57 «est la plus recente des armes utilisees dans cette attaque contre la
liberte de la pressen et il a exhorte la Commission a la proteger pen reduisant la por-
tee de cette arme» .40 S'est-il exprime ainsi parce que les encarts publicitaires vont
etre taxes comme les simples vehicules de publicite qu'ils sont? Pareilles protesta-
tions sont plus des effets de rhetorique que de veritables arguments .

La taxe sur les encarts publicitaires a ete abolie au debut des annees soixante-
dix a la suite d'une interpretation de la loi par un ministere . Celui-ci les a definis
comme etant une matiere premiere utilisee dans la fabrication des journaux . L'utili-
sation des journaux comme moyen de distribution des feuillets publicitaires s'est

repandue tres rapidement . Les annonceurs profitent ainsi d'un double avantage :
d'abord, ils sont exemptes de la taxe de neuf pour cent sur les frais d'impression
qu'ils auraient du payer si les memes encarts publicitaires avaient ete distribues
autrement, et, ensuite, parce que les encarts sont distribues a domicile et inseres dans
un journal que les abonnes veulent et paient, la publicite profite de I'attention accor-
dee au journal . De cette maniere, les encarts risquent moins (selon 1'hypothese avan-
cee) d'etre mis immediatement au rebut sans avoir ete lus . Les journaux beneficient
en fait d'une source de revenus supplementaires qui, peut-on supposer, est le verita-

ble objet du tolle general contre I'imposition de la taxe .

Avec le projet de loi C-57, le gouvernement a clairement opte pour le principe
suivant lequel, pour etre admissible a I'exemption de la taxe, toute publication doit
avoir une certaine valeur sociale autre que 1'offre d'un produit a vendre . C'est la un

principe honorable .
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La Loi de I'impot sur le revenu : articles 19 et 2 0

Un certain nombre de temoins ont releve les anomalies de plusieurs modifications a
la Loi de 1'imp6t sur le revenu adoptees durant les beaux jours du nationalisme cana-
dien, dans les annees soixante-dix . Conques tout d'abord pour soutenir les magazines
canadiens qui subissent la dure concurrence des publications etrangeres et pour evi-
ter que des etrangers ne s'emparent de journaux canadiens, les amendements sem-
blent avoir plutot eu pour effet de favoriser la concentration dans le domaine de
1'edition .

L'article 19 de la Loi, dont la premiere version a ete adoptee en 1965, stipule
que la publicite inseree dans Ies journaux et les periodiques etrangers, mais principa-
lement destinee a des lecteurs canadiens, ne peut etre deduite du revenu imposable a
titre de depenses commerciales . Suivant la definition qu'en donne ledit article, ne
sont canadiennes que les publications imprimees, preparees, composees et publiees au
pays . (En 1976, la portee des dispositions sur la publicite a ete etendue aux annonces
diffusees au Canada par les stations de television et de radio etabliesIe long de la
frontiere canado-americaine .) De plus, toute societe qui publie ou diffuse au Canada
doit, pour etre consideree comme canadienne aux termes de la loi, etre de propriete
et de direction canadiennes dans une proportion de 75 pour cent et avoir ete incorpo-
ree au Canada ; il s'agit la d'une mesure efficace contre l'acquisition de publications
canadiennes par des societes etrangeres .

Cette disposition de la Loi de I'impot sur le revenu ne peut cependant etre disso-
ciee de l'article 20 de la meme loi . Ce dernier a ete conqu pour mettre les firmes
canadiennes sur le meme pied que les societes etrangeres, en etendant aux sommes
empruntees pour acheter des actions d'une autre societe la deduction au titre d'inte-
rets sur les emprunts contractes afin d'acquerir des biens . Comme toute deduction
d'interets comporte des avantages supplementaires pour les gros emprunteurs, cette
disposition aide donc les proprietaires de grandes societes commerciales a faire
d'autres acquisitions .

Ainsi, comme 1'article 19 elimine la concurrence etrangere et que 1'article 20
assure un abattement fiscal aux grandes chaines qui desirent acheter plus de jour-
naux, 1'action conjuguee de ces deux articles, nous a-t-on dit, a contribue a concen-
trer la propriete au sein de la presse .

La Loi sur les coalitions et la concurrenc e

De Victoria a Halifax, partout ou la Commission a tenu ses audiences, un probleme
est revenu invariablement : c'est celui de l'inefficacite de I'actuelle Loi sur les coali-
tions . La Commission a requ plus de 130 memoires distincts qui recommandent des
lois plus severes et plus efficaces en matiere de concurrence.

11 ne fait aucun doute que les autorites s'inquietent aussi . Durant les annees
soixante-dix, la Couronne a perdu toutes les causes importantes en matiere de coali-
tions portees devant la Cour supreme du Canada . Le 31 mars 1981, pendant que
nous tenions nos audiences, le ministre de la Consommation et des Corporations,
Andre Ouellet, a declare devant la Chambre de commerce de Montreal :

Je crois que nous avons deja depasse le point ou ii fallait se demander
s'iI y avait lieu de modifier la politique en matiere de concurrence au
Canada. Tout ce qu'il nous reste a faire, c'est de decider quand et
comment nous le ferons .
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En ce qui a trait aux journaux, il n'y a qu'un precedent, l'affaire Irving.41 Le
directeur des enquetes et recherches, nomme en vertu de la Loi sur les coalitions, a
souligne, en 1978, que la decision de la Cour supreme dans I'affaire R. v . K.C. Irving
Ltd. et a! . ((fit disparaitre les quelques espoirs qui pouvaient encore subsister chez
ceux qui croyaient que I'actuelle interdiction des fusions au criminel pourrait consti-
tuer un instrument efficacen .42 M. Christopher Green, professeur d'economique a
I'universite McGill, a declare que depuis 1'affaire Irving, (( a moins de constituer un
monopole et de 1'exploiter a fond, les entreprises canadiennes ne seront pas accusees
aux termes de la loi canadienne sur les coalitions d'avoir cree un monopole ou de
s'appreter a en creer un)) .4 3

Comme la Cour supreme du Canada semble avoir montre, dans cette affaire, le
peu d'efficacite de la loi actuelle, et comme il s'agit aussi de la seule poursuite, en
vertu de ladite loi, qui concerne la presse, il serait peut-etre utile d'en etudier certains
aspects .

Les faits qui ont donne lieu a la poursuite sont bien connus de la profession : la
famille Irving, le pere et trois fils, avait, par 1'intermediaire de ses diverses entrepri-
ses, acquis les cinq quotidiens de langue anglaise du Nouveau-Brunswick y compris
les journaux couples comme titres distincts . Aux termes de la Loi relative aux enque-
tes sur les coalitions, la famille a ete accusee de deux delits de fusion et de deux
delits de monopole .

Entre autres problemes, le libelle des definitions de «fusionu et de «monopoleb
dans la loi souleve la question suivante : qu'est-ce qu'un «controlep (au sens que
1'anglais donne a ce mot : haute main, mainmise, domination)? Dans l'affaire Irving,
le juge de premiere instance Albany Robichaud s'est penche sur la question . Le acon-
troleu, a-t-il declare, «ne doit etre exerce de fagon ni temporaire ni incertaine, mais
constituer plutot un controle continu et indiscutable des affaires d'une entreprise et
qui ne peut etre obtenu que par la possession inconstestable de la majorite des
actionsn .44 Suivant la preuve apportee devant la Cour, K .C. Irving Limited et les
societes affiliees n'exergaient pas une influence directe sur les editeurs et les redac-
teurs en chef de leurs journaux . Le controle, c'est-a-dire «la haute direction de ces
journauxu relevait en fait de Ralph Costello (editeur du Telegraph-Journal de Saint-
Jean et du Evening Times-Globe et president de la New Brunswick Publishing Com-
pany Limited) qui, pour citer la Cour, etait «sans l'ombre d'un doute le bras droit de
M. Irvingp . Le juge Robichaud a etabli que -le droit de controler lesdits journaux
devenait automatiquement un a-cote, sinon un attribut et une prerogative de la com-
pagnie acheteusen .a 5

La division d'appel de la Cour superieure du Nouveau-Brunswick n'a pas par-
tage cet avis . Le juge R.V. Limerick, au nom du tribunal, a declare que le juge de
premiere instance avait commis une erreur en faisant abstraction de sa propre cons-
tatation des faits (les Irving laissaient toute latitude a leurs journaux en matiere
redactionnelle) et «qu'il s'etait engage sur la voie des hypotheses en soutenant que, en
depit des faits, comme le droit legal de controle demeurait entre les mains de K .C .
Irving Limited et de M . Irving lui-meme, ce pouvoir existait toujours et pouvait etre
exerce en tout temps, et que la probabilite qu'iI puisse 1'etre existait egalement tou-
joursD.46 La division d'appel a ensuite fait valoir que le juge de premiere instance
avait en outre mal interprete le mot «probabiliteu, jugeant qu'il signifiait nsoit proba-
blemento et non apuisse vraisemblablementn .47 La Cour supreme du Canada a, dan s
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sa confirmation du jugement de la division d'appel, laisse le debat ouvert, bien que le
juge en chef Bora Laskin ait incidemment souligne qu'il parait etrange que la politi-
que redactionnelle des journaux ne puisse faire 1'objet d'une fusion ou d'un monopole
prohibe par la loiu .4 8

Presque tous les termes des definitions de la loi, de meme que ceux des articles
enon gant les infractions, ont fait 1'objet d'une interpretation judiciaire de plus en plus
etroite . Cependant, c'est l'interpretation que les tribunaux ont donnee des expres-
sions «au prejudice de)) et «contre l'int6r8t public)) qui a fait perdre toute sa vigueur a

la Loi relative aux enquetes sur les coalitions . La decision dans I'affaire Irving a tout

simplement boucle la boucle.

Nous n'avons pas l'intention, dans le present rapport, de nous attarder sur la
signification du terme «prejudiceu suivant les diverses interpretations qu'en ont donne
les juges . (Pour une analyse exhaustive de la question, se reporter a I'etude preparee
pour la Commission et intitulee «Ce que signifie `au detriment ou a 1'encontre de
l'int6r8t du public' dans la Loi relative aux enquetes sur les coalitions )) .)49 11 n'en est
pas moins pertinent de voir comment il a ete interprete dans 1'affaire Irving.

Lors du proces, le juge Robichaud a fait valoir que, bien que le prejudice doive
etre etabli sans l'ombre d'un doute, «des qu'un monopole absolu est cree [ . . .] il y a,
en vertu de la loi, prejudicep.50 L'accent est mis ici sur amonopole absoluu. L'eminent
juge a toutefois ajoute : «[ . . .]toute entente ou tout accord destine a eliminer ou a
limiter la concurrence, a restreindre le commerce ou tendant a eliminer la concur-
rence, doit etre evalue en regard de la politique publique et, par consequent, juge ille-
gal, meme s'il peut, de fait, ne pas sembler nuire a l'interet public)) .5 1

Une serie de causes a montre que l'int6r8t public qui doit etre tout particuliere-
ment protege contre les coalitions est de nature economique, c'est-a-dire que le
public doit etre protege contre ala hausse des prix» par la libre concurrence . Ainsi, en
1960, dans l'affaire R. v. British Columbia Sugar Refining Co . Ltd et al .,52 le juge
en chef E.K. Williams a statue que la Couronne doit non seulement etablir que des
profits ou les prix sont excessifs et exorbitantsu pour prouver qu'il y a prejudice con-
tre le public, mais ala Couronne doit aussi etablir qu'il y a vraiment entrave a la con-
currence)) . Le juge d'ajouter :

[ . . .] les coalitions ne tombent pas toutes sous le coup de la Loi rela-
tive aux enquetes sur les coalitions, mais seulement celles qui sont
conclues indument ou qui pourraient etre conclues indument au pre-
judice de l'int6r8t du public ou contre celui-ci[ . . .] .5 3

Dans 1'affaire Irving, la Cour d'appel, apres avoir statue qu'il faut prouver en
fait et non en droit qu'il y a eu prejudice, a tout particulierement rejete 1'idee que la
restriction ou 1'elimination de la concurrence par le monopole ou la coalition souleve
une presomption de prejudice . Il faut prouver expressement qu'il y a prejudice, sur-
tout, apparemment, sur le plan economique . Selon le juge Limerick :

La preuve n'a pas ete etablie que le public avait subi un prejudice du
fait que les journaux etaient consideres comme un produit commer-
cial, ou du fait de la politique redactionnelle adoptee, s'iI y a lieu de
s'interroger sur ces pratiques pour determiner cc qui est contre l'inte-
ret public . Les journaux ( Irving) ont ete parmi les derniers au
Canada a augmenter leur prix de huit a dix cents. Leur tarif de
publicite par ligne et par ligne-million ne sont pas superieurs aux
tarifs moyens pratiques au Canada .5 4
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La Cour supreme a cite la constatation des faits du juge de premiere instance suivant
laquelle «1'economie et l'industrie provinciales ont beneficie du reinvestissement de
tous les profits dans les entreprises du Nouveau- BrunswickN .5 5

Dans une cause criminelle, la preuve doit etre faite hors de tout doute raison-
nable sur chacun des elements constitutifs de I'accusation, tache a peu pres impossi-
ble lorsqu'il faut prouver des cas precis de prejudice materiel . II est absurde d'appli-
quer ce critere a la concurrence entre journaux, lorsque la restriction ou I'elimination
de la concurrence pourrait eventuellement aller jusqu'a miner un des fondements
memes de la democratie . G.B . Reschenthaler et W .T. Stanbury, dans un article paru
dans la Revue canadienne du droit de commerce, ont fait remarquer que la decision
de la Cour supreme dans 1'affaire Irving arepresente une eclatante victoire du monde
des affaires sur une loi interpretee a la lettre, qui se revele tout a fait inadaptee aux
besoinsn . Ils ont en outre ajoute que par cette decision, des dispositions sur les fusions
ont bel et bien ete supprimees de la Loi relative aux enquetes sur les coalitionsu .5 6

Andre Ouellet, ministre de la Consommation et des Corporations, a promis,
dans le discours deja cite, de decriminaliser les dispositions en matiere de fusions et
de monopoles dans le nouveau projet de loi sur la concurrence . Ainsi, la preuve ne
serait plus a etablir ahors de tout doute raisonnableu . Le critere applicable serait le
meme que dans les causes civiles, c'est-a-dire la «preuve par preponderance de
preuvep, critere beaucoup moins exigeant . M. Ouellet a en outre promis d'eliminer
du projet de loi toutes les expressions comme «prejudiceb et «contre 1'interet du
public)), presque impossibles a definir, et de creer un organisme qui examinerait
minutieusement les projets de fusion importants avant qu'ils ne soient realises .
(L'affaire Irving traitait des fusions consommees . )

Toutes ces modifications seront utiles, pourvu que la nouvelle loi en matiere de
concurrence ne reste pas en plan au Feuilleton une fois de plus . Apras more
reflexion, la Commission est neanmoins parvenue a la conclusion que quel que soit le
degre de severite des lois sur la concurrence, elles sont tout simplement impropres a
la reglementation des monopoles dans la presse .

11 faut admettre un fait simple et irrefutable : les journaux ne sont pas des entre-
prises comme les autres . L'interet du public dans la vive concurrence que se livrent
les journaux n'est pas une chose mesurable en dollars et en cents . II repose plutot sur
le nombre et la qualite des opinions exprimees en toute independance, en toute fran-
chise et sans donner prise aux interets financiers .

La Commission britannique d'enquete sur les monopoles et les fusions a tres
bien decrit la situation dans un de ses avis publies en 1970 :

Le risque particulier qui decoule de la concentration (des journaux)
reside plutot dans le fait que, si le proprietaire d'un important groupe
devait exercer quelque pouvoir, dont sa qualite de proprietaire
I'investit, pour intervenir et empecher la presentation honnete des
nouvelles ou la libre expression des opinions, ou s'il devait effective-
ment abuser de son pouvoir de toute autre fagon, les torts seraient
beaucoup plus grands en raison de I'etendue des repercussions nefas-
tes de ces actions .5 7

En 1962, la Commission royale d'enquete britannique sur la presse declarait :

On peut donc dire, en toute franchise, que la proposition vise a accor-
der un traitement particulier a 1'industrie journalistique . La solution
reside dans le fait qu'en matiere de journalisme, I'interet public est
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autre . La discrimination est fond'ee sur I'hypothese suivant laquelle la
diversite et la liberte d'expression des opinions et de presentation de
I'information constitue un element qui n'entre pas en ligne de compte
dans la gestion d'autres types d'industries, mais qui est d'une impor-
tance primordiale pour I'interet public .5 8

Accorder aux journaux un traitement particulier, voila une ligne de conduite
dont le gouvernement de notre pays pourrait s'inspirer avantageusement .
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4
Le journal

comme entreprise

~ ENTREPRISE de presse peut se resumer par les deux noms d'Intelligencer

I_A (informateur) et d'Advertiser (annonceur), que portaient souvent les premier s

journaux de langue anglaise, parce qu'elle apporte de l'information au lecteur,

et des lecteurs aux annonceurs . II existe encore un Intelligencer au Canada, celui de

Belleville en Ontario. Le premier quotidien du pays, fonde en 1833, fut le Daily

Advertiser de Montreal . Mais aucun journal ne porte plus ce nom de nos jours, bien
qu'environ les quatre cinquiemes des revenus des quotidiens canadiens proviennent

de la publicite .

A moins d'etre finance par un gouvernement, un parti politique, une Eglise, une
institution ou quelque autre bienfaiteur, qui a ainsi la possibilite d'en influencer le

contenu, un journal doit, pour assurer sa survie, conquerir deux marches . Un public

lecteur, a qui it s'adresse par le contenu redactionnel - nouvelles, critiques,

analyses, divertissements . D'autre part, une clientele d'annonceurs, a qui il vend une

possibilite de diffusion sous forme de colonnes dans le journal ; et cette reclame qui

profite du tirage peut aussi I'augmenter en attirant des lecteurs . En d'autres termes,

le journal est une entreprise commerciale et il doit concilier service et profit, dans

I'interet du lecteur .
Au sujet des «diverses pressions du marcheu que subissent les journaux, deux

auteurs britanniques ont declare que «dans une certaine mesure, elles sont salutaires .

Elles incitent les chefs de redaction et les journalistes a ecrire pour les lecteurs plutot

que pour eux-memes . Elles obligent, mais moins efficacement, les directeurs de jour-

naux a limiter leurs frais et a accroitre leur efficaciteb .1 Par ailleurs, ont souligne les

auteurs, les pressions du marche entrainent la fermeture de journaux et ne disposent

pas a en lancer d'autres . Elles amenent les journaux a definir leur contenu en fonc-

tion du type de lecteurs que visent les annonceurs, suivant leur classe sociale, leur
revenu et leurs habitudes de consommation .

Eric Wells, ancien redacteur en chef de la Tribune de Winnipeg, a declare a la

Commission que «la publicite represente en fait un aspect tres important de I'infor-

mation» . Mais, a son avis, les journaux de Winnipeg se sont ugaves de publicite

jusqu'a en crever )) . Resumant son opinion sur l'industrie des quotidiens au Canada, i l

LE JOURNAL COMME ENTREPRISE 67



a fait remarquer : «De nos jours, les frais generaux les plus eleves ne sont pas imputa-
bles a l'information, mais aux services publicitairesb . 2

Pour connaitre a fond la vie economique des journaux du pays, la Commission a
procede a une etude approfondie en soumettant aux proprietaires des questionnaires
dont le caractere confidentiel etait assure .3 Nous avons eu ainsi un aperqu general
des recettes, des depenses et du revenu net (avant paiement des interets et de
l'impot), tel que le tableau 1 le montre, et nous allons 1'examiner en detail . Mais pen-
chons-nous d'abord sur la fagon dont la presente etude de la situation financiere des
journaux, etalee sur les sept dernieres annees, s'inscrit dans le contexte de 1'evolution
de la presse au Canada .

C'est au tournant du siecle que le journal moderne fit son apparition . Hearst et
Pulitzer aux Etats-Unis, et Harmsworth (plus tard Lord Northcliffe) en Grande-
Bretagne, revolutionnerent la presse en Iangant des quotidiens a bas prix et fort
tirage, a la mesure du marche des villes en pleine croissance . Lorsque le Daily Mail
d'Alfred Harmsworth parut pour la premiere fois en 1896, il vendit 397 215 exemplai-
res a un demi-penny chacun, soit la moitie du prix des journaux concurrents . (Meme
de nos jours, au Canada, seul le Star de Toronto depasse ce nombre d'exemplaires
par jour.) Cependant, les prix abordables ne s'appliquaient pas seulement a ce qu'on
appellerait de nos jours un journal de masse comme le Daily Mail . La meme annee,
Adolphe Ochs achetait le Times de New York avec l'intention arretee de capter un
marche plus selectif; il en reduisait le prix de trois cents a un cent .

Le graphique I montre que le tirage a monte en fleche au Canada, entre 1900 et
1911 . L'utilisation de la linotype et de presses ultra-rapides, alliee a une decennie de
forte croissance demographique, donna aux proprietaires de journaux la possibilite
de revolutionner le monde de la presse chez nous . Le tirage quotidien par habitant a
presque double entre 1901 et 1911, passant de 0,105 a 0,192 . Du point de vue de leur
contenu general et de leur diffusion sur les marches urbains, les journaux modernes
du Canada etaient parvenus a maturite des le debut de la Premiere Guerre mondiale .
Par la suite, l'accroissement du tirage allait etre fonction de la croissance demogra-
phique, particulierement dans les centres urbains, et de 1'aptitude des journaux a sui-
vre 1'evolution des gouts et la nouvelle repartition des lecteurs, en raison de la migra-
tion des ruraux vets les centres urbains et de 1'expansion des villes . Les journaux
suivirent les deplacements vers les banlieues rapprochees et eloignees, la renaissance
des centre-villes et la creation de nouvelles habitudes de consommation. En 1930, le

tirage quotidien atteignit un niveau record de 0,207 exemplaire par habitant ; il dimi-

nua durant la Depression pour remonter a la faveur de la prosperite d'apres-guerre et
atteindre 0,237 en 1955 . De nos jours, il est d'environ 0,230, soit seulement quelque

20 pour cent de plus qu'en 1911 .
Si 1'on considere le tirage sur une base hebdomadaire, commme nous le faisons

dans nos etudes detaillees, l'industrie canadienne des quotidiens vendait un exem-
plaire et un tiers par semaine et par habitant, en septembre 1980 . C'est I'Ile-du-
Prince-Edouard, la on 1'equilibre ville-campagne est le plus acheve, qui vient au pre-
mier rang pour la vente des quotidiens, avec 1,66 exemplaire par semaine ou 5,97 par
menage, soit en moyenne un quotidien par menage, six jours par semaine . L'Ontario
arrive au second rang, avec 1,64 exemplaire par habitant et 5,01 par menage . Le Que-
bec, ou la preference va aux hebdomadaires et ou la television occupe actuellement
une place de choix, figure au bas de la liste avec 1,09 exemplaire par habitant et 3,49
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Graphique 1
Croissance demographique et tirage, 1900-1980
Les donnees sont regroupees sur un axe logarithmique vertical pour faciliter la comparaison entre
les degres de changement que montrent les courbes .
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Source : Sratistiques de la culture . Journaux et periodiques. Statistique Canada (87-625) .
Chiffres de population de Statistique Canada, division du Recensement .
Donn@es de 1979 du Centre de recherches sur les communications .

Tirage total, tirage par habitant, et tirage par habitant urbain
pour certaines annees entre 1901 et 1980

I
1980

Indice du Rapport
Tirage total tirage total Tirage Tirage total /

Annie quotidien (19S0=100) par habitant Population urbain e

1901 600 000 18,1 0,105 0,298
1911 1 380 000 41,7 0,192 0,422
1921 1 700 000 51,4 0,194 0,391
1930 2 145 000 64,8 0,207 0,385
1940 2 165 000 65,4 0,188 0,346
1950 3 310 000 100,0 0,236 0,384
1955 3 780 000 114,2 0,237 -
1960 3 850 000 116,3 0,216 0,303
1965 4 250 000 128,4 0,216 -
1970 4 640 000 140,2 0,215 0,284
1975 4 954 000 149,1 0,215 0,284
1980 5 409 000 163,4 0,229 0,304

Source : /mprimerie, edition et activites annexes . Statistique Canada, n° de catalogue 36-203 .
DonnEes dbmographiques de Statistique Canada . Division du recensement .
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par menage . Il rejoint presque les provinces peu urbanisees comme la Saskatchewan,
ou les ventes sont faibles (0,85 exemplaire par habitant ; 2,70 par menage) et Terre-
Neuve (0,54 et 2,23) .

11 convient, avant d'examiner les donnees globales sur les recettes, les depenses
et les profits, de faire une mise au point sur les differences entre les provinces. Bien
que nous puissions proceder a une certaine repartition par groupe de journaux on par
region, nous le faisons sur la foi d'informations que les proprietaires nous ont com-
muniquees et qu'ils sont en droit de garder confidentielles . Les donnees globales que
nous pouvons rendre publiques different des structures financieres propres a chaque
journal . Ce qui est vrai pour l'industrie canadienne des quotidiens en general ne I'est
pas necessairement pour chaque journal en particulier .

Recettes : tirage

En general, le quotidien coute moins cher qu'une tasse de cafe, sauf certaines edi-
tions volumineuses du week-end, offertes dans les grandes villes . Jusqu'a un certain
point, le prix est fixe davantage de faqon a attirer des lecteurs pour la publicite que
pour grossir les recettes . Cc principe sous-tend la presse de masse depuis le debut, et
il demeure primordial de nos jours, etant donne que la television et la radio diffusent
leurs nouvelles ((gratuitement)) .

Depuis une trentaine d'annees, on n'attend plus du prix de vente a I'exemplaire,
abstraction faite des hauts et des bas, qu'une part sans cesse decroissante des recet-
tes : 28,1 pour cent en 1950, contre environ 20 pour cent aujourd'hui . L'etude de la
Commission couvre une periode de sept ans, soit de 1973-1974 a 1979-1980, et elle est
fondee sur des reponses a des questionnaires et sur certaines estimations ; elle n'inclut
que peu de sources de revenu autres que le prix de vente a 1'unite et la publicite, par
exemple l'impression a contrat, et ses resultats different tres legerement de ceux de
Statistique Canada, dont la base de donnees est beaucoup moins importante . Cepen-
dant, la tendance et les chiffres sont a peu pres les memes . Les recettes du tirage, qui
s'elevaient a 23,8 pour cent des recettes totales en 1974, sont tombees a 20,2 pour
cent en 1980 . (Voir, dans la partie droite du tableau 1, la cinquieme ligne a partir du
haut .)

En dollars courants, le prix de vente a 1'exemplaire aux abonnes et dans les kios-
ques a oscille entre 10 et 20 cents la premiere annee, et entre 15 et 35 cents en 1980 .
En dollars constants de 1971, le prix du journal a en fait diminue legerement, passant
d'une moyenne d'environ 12 cents a 1 1 cents 1'exemplaire .

Serait-il possible d'augmenter le prix de vente aux abonnes et dans les kiosques,
pour que les journaux dependent moins des annonceurs? Nous n'avons trouve aucune
experience type qui puisse repondre a cette question . Dans trois petites villes, le prix
des quotidiens dont le tirage etait inferieur a 40 000 exemplaires est passe de 15 a 20
cents en 1976 et en 1977 ; tous trois ont par la suite enregistre une baisse de tirage .
Le prix d'un autre journal de meme importance, augmente trois fois, est passe de 10
a 25 cents et son tirage s'est accru malgre tout . Dans le troisieme exemple, deux
journaux sur un marche concurrentiel ont hausse leurs prix en 1975 et en 1977 . Dans
les deux cas, le tirage du plus petit journal, un tabloid, a grimpe, tandis que celui de
l'autre tombait des la premiere augmentation, pour remonter apres la seconde .

En fait, durant des periodes de recession comme le Canada en a connues pres-
que constamment entre 1974 et 1980, on retient le lecteur en offrant le journal a u n
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prix tres concurrentiel . En fait, le lecteur ne peut guere economiser en laissant tom-
ber son journal . Mais parce qu'il ne se vend pas cher, le journal va chercher des lec-
teurs pour les annonceurs . II s'agit, en somme, d'une tactique de vente a perte pour
s'assurer une vente plus profitable, celle de 1'espace publicitaire .

Gordon Fisher, president de Southam Inc ., nous a declare que le journal est
nune veritable aubaineu .

Que pouvez-vous vous procurer d'autre aujourd'hui pour le prix d'un
quotidien? Est-ce qu'a mon avis les lecteurs sont suffisamment atta-
ches aux valeurs de nos produits pour accepter de debourser davan-
tage, meme si nous leur imposons une forte augmentation? Oui, je le
crois . [ . . .] Mais chaque fois qu'un journal augmente son tarif
d'abonnement, son tirage diminue legerement, suivant les circons-
tances, puis remonte par la suite [ . . .] .

Je dirais que le prix que nous demandons a I'annonceur est plus
approprie que celui que nous exigeons du lecteur, mais il n'y a pas de
quoi fouetter un chat . 4

Recettes : pubticite
Le journal que l'annonceur veut que le lecteur regoive est un formidable consomma-
teur d'arbres . Et il se fait plus volumineux d'annee en annee . Lancez 1'edition du
samedi du journal d'une grande ville sur les marches d'un escalier, et il tombera en
cascade comme s'il sortait des presses : actualites, sports, affaires, arts et spectacles,
voyages, modes de vie, bandes dessinees, supplements, encarts, horaires de tele, bref,
assez de papier pour tapisser plus d'une centaine de cages d'oiseaux .

Les recettes publicitaires, grace auxquelles on imprime de plus gros journaux,
sont passees de 74,7 pour cent des recettes totales en 1974 a 78,1 pour cent en 1980 .
Statistique Canada donne une proportion un peu plus elevee . Mais ces recettes, a
I'encontre du prix de vente a I'exemplaire et des recettes du tirage, ont aussi aug-
mente en dollars constants . Le tableau 1 donne, pour chaque annee, I'augmentation
des recettes pour chacun des principaux types de publicite . On en trouve un resume
au tableau 2 .

Tableau 2
Quotidiens-1974 et 1980

Taux compos8
En millions de dollars de croissance annuell e

1974 1980 $ courants $ constants

% %

D6taillants 222,0$ 446,8$ 12,7 2,6

National 82,8 157,6 11,8 1,8

Petites annonces 114,1 239,5 13,5 3,4

418,9 843,9 12,7 2,7
Suppl6ments, encarts ,
cahiers publicitaires 10,9 65,4 35,1 23,2

429,8$ 909,3$ 13,7 3,5
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Le tableau 3 presente les donnees a plus long terme de Statistique Canada sur
1'augmentation des recettes publicitaires par rapport aux recettes totales des jour-
naux .

Tableau 3
Pourcentage des recettes publicitaires des quotidiens
par rapport aux receites totales, 1968-1979

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 197 9

72,7% 73,8% 73,2% 73,1% 74,8% 76,3% 77,4% 77,0% 77,9% 79,0% 80,1% 79,3%

Source: Statistiques de la cu6ure. Journaux et periodiques, 1978, Statistique Canada (87-625), p . 9 .
Les donn6es provisoires pour 1978 et 1979 proviennent de Statistique Canada .

Les repercussions des changements sur le nombre de pages et sur I'espace pro-
portionnellement consacre a l'information sont decrites au tableau 4 . La colonne de
gauche regroupe les journaux en fonction de leur tirage hebdomadaire global . Dans
le groupe des petites villes, les journaux Thomson sont isoles des autres . La deuxieme
colonne donne le nombre moyen de pages pour chaque groupe en 1980 ; la troisieme,
le taux compose de croissance annuelle en nombre de pages pour la periode visee ; la
quatrieme indique le pourcentage de I'espace total consacre a 1'information plutot
qu'a la publicite ; et la cinquieme donne en points de pourcentage 1'accroissement, la
diminution ou la stabilite de I'espace redactionnel par rapport a 1974 .

Tableau 4
Nombre moyen de pages par quotidien-1980

Tirage
hebdomadaire
global Pages totales

Proportion du
contenu redactionnel

en pages

Taux compos 6
de croissance Variation

Nombre annuelle des points
de pages %1974-1980 % 1974-1980

Moins de 250000

-Thomson 24 4,0 45

-Autres 39 23,5 49

250 000 a 500000 57 5,7 43

500 000 a 1 000 000 76 3,2 39

1 000 000 et plus 85 4,3 40

+7

+3

+1

-5

*Contenu r8dactionnel en pages par rapport au nombre de pages total, ou espace r8serve a l'information .
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Considerant 1'augmentation de la publicite et de la taille du journal, nous cons-
tatons que celle-ci s'est accrue un peu plus rapidement que les recettes publicitaires,
en dollars constants, durant la periode donnee . Par contre, dans les petites villes, la
taille des journaux qui n'appartiennent pas a Thomson a connu une croissance excep-
tionnelle . Sauf dans les journaux a tres fort tirage, une augmentation proportionnelle
du contenu redactionnel a equilibre I'accroissement du contenu publicitaire . En
moyenne, les journaux consacraient deux cinquiemes ou plus de leur espace a la
redaction, bien que d'aucuns aient soutenu au cours de nos audiences publiques que
certains articles, par exemple sur le tourisme, l'immobilier, les arts et les spectacles,
etc ., font davantage I'affaire des annonceurs que des lecteurs .

En resume, nous pouvons dire qu'au moment de la publication du rapport,
l'industrie des quotidiens au Canada encaissera annuellement environ un milliard de
dollars en recettes publicitaires, en regard de quelque 250 millions venant du tirage .
Comme le notaient deja les recherchistes du Comite Davey, il y a un peu plus de dix
ans, ales aspects economiques de la publicite conditionnent en dernier ressort toutes
les autres decisions fondamentales qui concernent 1'exploitation d'un journal [ . . .]n . 5

Regle generale, le volume de publicite que se partagent les journaux varie sui-
vant la conjoncture economique, et tout particulierement suivant le niveau de depen-
ses des consommateurs en biens et services annonces dans les journaux . Le graphique
2 montre que les recettes publicitaires de l'industrie des quotidiens et les depenses de
consommation par habitant ont fluctue de pair au cours des dernieres annees .

La publicite venant des detaillants est particulierement importante pour les
journaux, car elle represente le gros des recettes publicitaires totales . Les etudes eco-
nomiques du Comite Davey ont montre que les recettes de cette publicite sont pas-
sees de 50,71 pour cent a 52,44 pour cent des recettes totales de publicite entre 1961
et 1967 . Nos etudes indiquent qu'a 1'heure actuelle, elles equivalent a 56 pour cent, si
les encarts publicitaires sont inclus dans cette categorie . Ceux-ci, inscrits sous la
rubrique «autres» dans la colonne des recettes publicitaires du tableau 1, ont consti-
tue une source de recettes de plus en plus importante, passant de 1,9 pour cent des
recettes totales, publicite et tirage, en 1974, a 5,6 pour cent en 1980 . La publicite
reguliere des detaillants est demeuree stable, entre 38 et 39 pour cent des recettes
totales, au cours de la periode .

Les petites annonces forment, du point de vue des recettes, la deuxieme en
importance des categories de publicite ; la publicite «nationaleo - comme il est con-
venu de I'appeler, bien qu'elle n'ait souvent qu'une portee regionale - constitue la
troisieme categorie. En fait, il s'agit d'une publicite d'interet plus general que celle
destinee au marche local . Ainsi les gouvernements, a tous les paliers, et leurs organis-
mes, consideres dans leur ensemble, constituent maintenant la plus importante
source de cette publicite qu'on appelle <mationale», qu'elle provienne du gouverne-
ment federal, des provinces, des municipalites ou des conseils scolaires .

Du point de vue du rapport recettes/espace, il convient d'examiner les trois
types de publicite - publicite des detaillants, petites annonces et publicite nationale
- dans I'ordre inverse . Ainsi, la publicite des detaillants rapporte moins que les peti-
tes annonces et celles-ci moins que la publicite nationale, compte tenu de 1'espace
qu'elles occupent dans le journal . Les editions volumineuses du milieu de la semaine,
dans lesquelles sont publiees les annonces des supermarches, montrent bien que l a
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Graphique 2

17clice des depenses personnelles par habitant en biens et services et recettes
publicitaires des qtroticliens par habitant, en dollars constants (1971=100)

- Depenses personnelles

Recettes publicitaires totales des quotidien s

- - Recettes publicitaires (detaillants) Petites annonces

' ' ' ' ' Recettes publicitaires (petites annonces )

Recettes publicitaires (national) D@pense
s

personnelle s

Nota : L'indire est le suivant : 1972= 10 0

Source : /mprirnerie, edition et aetivites connexes. Statistique Canada (36-203) .
Srsteme de comptabilite nationale . Comptes nationaux des revenus et des depenses . 1 965-1979.
Statistique Canada (13-201) . Tableau 54.

Mis a jour par Statistique Canada .

Chiffres de population de Statistique Canada, division du Recensement .

publicite des detaillants prend enormement d'espace . 11 en va de meme dans les
numeros du vendredi ou du samedi, avec les annonces des grands magasins .

Au cours des dernieres annees, les detaillants ont eu tendance a annoncer sans
compter certains jours, a ne rien depenser d'autres jours, dilatant et contractant
d'autant la taille des quotidiens . Les journaux ont reagi en essayant de faire de cha-
que jour un «jour specials, avec son propre supplement, se donnant ainsi 1'allure d'un
magazine ou d'un «hebdomadaire quotidien» .

Bien entendu, un journal ne vend pas que de 1'espace, mais bien de I'espace que
les lecteurs verront . La mesure utilisee est une ligne-agate arbitraire, c'est-a-dire une
ligne de petits caracteres, de la largeur d'une colonne, qu'un million de lecteurs ver-
ront, sur paiement par le publicitaire d'un tarif ligne-million . L'annonceur doit com-
parer le prix d'une ligne-agate, qui figure sur la carte des tarifs d'insertion du jour-
nal, avec les chiffres les plus recents sur le tirage, pour en evaluer le coat par lecteur .

Les cartes de tarifs d'insertion que publient les journaux ne nous permettent
cependant pas de vraiment connaltre les tarifs reels, en raison des nombreux rabais
consentis suivant l'importance des insertions et leur taux de frequence . Le tableau 5
indique, en dollars constants de 1971, les recettes reelles des journaux au cours des
sept annees sur lesquelles a porte I'etude de la Commission . Ainsi, les recettes des
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quotidiens a faible tirage ont subi les contrecoups de l'inflation . Quant aux autres
journaux, leurs comportements varient . Les recettes de publicite des journaux a
tirage moyen, cote detaillants et national, ont augmente, contrairement aux grands
quotidiens qui ont souffert de l'inflation dans ces categories . Par contre, calculees en
dollars constants, les recettes reelles des journaux a moyen comme a fort tirage sont
restees a peu pres les memes, pour ce qui est des petites annonces .

Tableau 5
Recettes public•itaires par ligne agate, en dollars constant s

Tirage-groupes D itaillants National Petites annonces

1974 . 1980 1974 1980 1974 198 0

M oins de 250 000 0,123 0,106 0,158 0,132 0,135 0,109

250 000 a 500 000 0,162 0,178 0,224 0,239 0,151 0,150

500 000 a I 000 000 0,293 0,325 0,400 0,417 0,245 0,240

I 000 000 et plus 0,553 0,507 0,993 0,980 0,608 0,61 5

De la fagon dont elles sont conques, les cartes des tarifs d'insertion qui refletent
les economies d'echelle, offrent un tarif ligne-million moins eleve a mesure que le
tirage du journal augmente. Ce qui interesse I'annonceur, c'est le coat par consom-
mateur rejoint . Ainsi, comme 1'a recemment dit un auteur americain, «dans un lieu
donne, un journal unique peut habituellement offrir a l'annonceur un tarif moins
eleve que des journaux en concurrence sur le meme marcheu . 6

Au cours de nos audiences, Alasdair McKichan, president du Conseil canadien
du commerce de detail, nous a confirme que lorsqu'un de deux journaux en concur-
rence cesse de paraitre, les depenses de publicite totales diminuent . Une partie de ces
depenses s'appliquerait peut-etre a d'autres media, mais il ac ajoute : aJe crois que la
plus grande partie de cet argent sera tout simplement economisee» .7 A son avis, au
Canada, la publicite des detaillants, dont les journaux reroivent la part du lion, equi-
vaut a un peu moins de deux pour cent des recettes totales des ventes au detail . Pour
lui, les annonceurs commencent a se preoccuper du fait que le nombre de pages
publicitaires dans certains journaux a tres fort tirage eprouve la patience du lecteur .

Ce genre de temoignage fait penser a la remarque d'Eric Wells sur les journaux
q4i use gavent jusqu'a en creveru . Le temoignage de McKichan sur les economies que
realisent les annonceurs par 1'elimination de la concurrence entre les journaux nous
rappelle un autre point de vue exprime a Winnipeg . Merlin Lewis, successivement
directeur de la publicite nationale et de la publicite des detaillants a la Tribune de
Winnipeg et maintenant retraite, a vu 1'amorce de la ruine de la Tribune en 1980
dans le refus, quelques annees plus tot, d'un nombre croissant de grands magasins
d'annoncer dans ce journal, puisqu'ils annongaient deja dans la Free Press, dont le
tirage etait plus fort .

Le moment critique pour la Tribune remonte a la fin des annees cin-
quante, lorsque Simpsons-Sears ouvrit son premier magasin au nou-
veau centre commercial -Polo Park . Nous nous rejouissions qu'un
nouvel annonceur apparaisse sur le marche, mais notre joie fut de
courte duree . Nous allions, en effet, apprendre peu de temps apres
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que l'orientation de cette compagnie, a gestion impregnee d'influen-
ces americaines, I'amenait a exiger que son vehicule publicitaire
domine par le tirage, et pour ce faire elle devait choisir entre les deux
journaux [ . . .] . On ne tenait aucunement compte de la pratique eta-
blie depuis longtemps par Eaton et La Baie, qui achetaient exacte-
ment le meme nombre de lignes dans les deux journaux, pour attein-
dre tout le marche . 8

Lewis a ajoute que la meme chose s'est produite avec Woolco, K-Mart et Zeller's,
tous d'importants annonceurs locaux .

L'actuel directeur national de la publicite du secteur des ventes au detail pour
Simpsons-Sears, M. Douglas Utter, a declare a la Commission, a Ottawa, que la
publicite est inseree adans les journaux qui ont le meilleur tirage, par rapport au cout
par millier de lecteurs, et qui atteignent les consommateurs vises [ . . .]b .9 Ce genre de
comportement en matiere de publicite a tendance a favoriser ou a renforcer la situa-
tion des journaux monopolistes .

La ou les marches se sont suffisamment developpes et diversifies, deux journaux
ou plus ont pu coexister et desservir une clientele assez variee pour interesser divers
annonceurs. Alors, on voit chaque journal concurrent essayer d'empieter sur le terri-
toire de 1'autre .

La baisse de la concurrence entre les journaux les a amenes, comme groupe, a
etre encore plus attentifs a la concurrence pour les recettes publicitaires que leur dis-
putent les autres secteurs de l'industrie de l'information : hebdomadaires, television,
radio, revues, etc.

Pour relever be defi des hebdos, qui attiraient davantage la publicite specifique
des detaillants, les quotidiens ont essaye de les absorber . Les recherchistes du Comite
Davey ont releve 1'amorce de cette tendance, et cite 1'exemple de cinq quotidiens qui
se sont portes acquereurs des hebdomadaires qui exploitaient le meme marche
qu'eux . Nos recherchistes, pour leur part, en ont recense 30, a travers le pays, depuis
be plus considerable (Torstar) jusqu'au tres petit (plusieurs journaux de la chaine
Sterling) . Le Spectator de Hamilton a litteralement englouti 1'hebdomadaire de Bur-
lington, la Gazette, de sorte que ce dernier n'est plus maintenant qu'un supplement
hebdomadaire regional du Spectator . Rien n'exclut la possibilite que d'autres hebdo-
madaires, propriete des quotidiens, subissent le meme sort, et meme qu'ils soient
absorbes dans des editions asectoriellesp des quotidiens, comme cela s'est produit aux
Etats-Unis .

Cependant, le principal defi qui se pose aux quotidiens provient des moyens de
communication electroniques, particulierement de la television . La television semble
avoir entame serieusement la part des recettes publicitaires des journaux des 1955 .
Selon Statistique Canada, ajusqu'en 1971, les recettes publicitaires de la radio et de
la television se sont accrues a un rythme beaucoup plus rapide que celles des quoti-
diens . Depuis lors, 1'ecart est reste relativement constantp .10 Le graphique 3 (voir
page suivante) montre, a I'aide de bandes horizontales, la repartition des recettes
publicitaires entre les differents media au cours des dernieres annees . Bien qu'en
comparaison, les quotidiens aient perdu un peu de terrain, leurs recettes equivalent a
celles de la television et de la radio reunies .

Les temoignages recueillis au cours des audiences et les resultats des etudes I I
indiquent que les professionnels de la publicite considerent les journaux comme un
moyen de communication plutot passif. Cependant, be vice-president des services au x
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Graphique 3
PourcentaRe des depenses publicitaires par moven d information, 1972 et 1980

1972 ❑ 1 303 S publicite totale (en millions de dollars )

1980 ~ 3 528 S publicitE totale (en millions de dollars )

Quotidiens

Catalogues, courrier direct

Television
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Radi o
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Publicite en paein ai r
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Autre s
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17%

30 .7 %

media d'une des principales agences de publicite nous a declare que les journaux pos-

sedent des avantages intrinseques, a savoir 1'instantaneite, des secteurs de marche

bien definis et «I'attrait des nouvelleso .12 Pour communiquer des informations detail-

lees sur la qualite, le contenu et le prix des marchandises, les imprimes ont un avan-

tage certain . Mais pour faire passer une image, faire valoir un produit ou un service,

la television vient en tete ; elle beneficie aussi du fait que les gens qui creent les

annonces appartiennent a la generation de la television et la preferent aux autres

media .1 3

Dans quelle mesure la dependance envers la publicite peut-elle influer sur le
contenu redactionnel des journaux? Voila une question autrement plus interessante
pour le public que la concurrence utile, mais limitee, que les journaux, la television e t

5.4%

4.9%

8,4 %
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la radio se font pour les recettes publicitaires . Selon Robert Troutbeck, de McCann
Erickson Advertising of Canada, le vice-president que nous avons cite plus haut, les
agences de publicite essaient nd'appareiller le style de l'organe d'information au ton
que 1'on veut donner au message commercialu . Notre etude sur les media que choisis-
sent les annonceurs nous a fait decouvrir que ces derniers, apres avoir circonscrit leur
marche, recherchent aun moyen d'information de bonne reputation et bien adapte au
groupe viseu .1 4

En d'autres termes, cc que le service de publicite accomplit ne doit pas etre
demoli par la salle de redaction . C'est la formule de cc que les journalistes
d'aujourd'hui appellent ale journalisme d'etude de marche» . ll y a 30 ans, bien des
journalistes se montraient fort complaisants a 1'egard de 1'establishment ; c'est de
cette mentalite que William Weintraub s'est moque dans le roman satirique Why
Rock the Boat?, que lui avait inspire 1'ancienne Gazette de Montreal . Aujourd'hui,
comme 1'a appris la Commission, on redoute les trouble-fete et on craint meme que
la presse, pourtant replete, ne verse dans l'insolence et 1'agressivite . Par exemple,
Keith McKerracher, president de l'Institut de la publicite canadienne, a declare au
cours d'une audience a Ottawa:

Vous savez sans doute que l'industrie est d'avis que nous n'avons
absolument aucune influence . Et, soit dit en passant, nous avons sou-
vent souhaite en avoir, parce que nous croyons que dans une large
mesure, les journalistes en general - je ne vise pas ceux de le presse
ecrite, mais ceux de tous les media, et plus particulierement les jeu-
nes - s'opposent tout a fait au monde des affaires et n'hesitent pas
une seconde a mordre la main qui les nourrit .1 5

De nos etudes, on a pu constater que l'on n'hesitait pas a mettre les journaux
directement en cause :

Certains administrateurs se sont etendus sur le fait que l'on pouvait
reprocher aux journaux leur «sensationnalismep, surtout lorsqu'il
s'agissait de reportages sur l'industrie ou ]a societe avec laquelle les
temoins avaient affaire. Certains d'entre eux ont attribue cc fait aux
desaccords qui semblent exister entre les journaux et les annonceurs,
cc qui ne parait pas etre le cas entre ces derniers et les autres media .
Une exception, peut-etre : les principales stations de television a qui il
ne reste jamais d'heures d'antenne a vendre .1 6

Depenses: production

Les entreprises de presse sont une industrie de production . Pres de la moitie de leurs
depenses sont consacrees a cet aspect de leur activite . En gros, les depenses de pro-
duction proprement dites peuvent etre divisees en deux : la moitie pour les matieres
premieres (papier-journal) et I'autre, pour la fabrication (composition et impression) .
II existe certaines exceptions, par exemple Le Devoir, qui est imprime a contrat, tout
comme le Globe and Mail, dont certaines parties de 1'edition nationale sont impri-
mees a 1'exterieur de Toronto . Dans I'industrie des hebdomadaires, on observe une
tendance soutenue a la centralisation, c'est-a-dire a I'impression de plusieurs jour-
naux au meme endroit . Cependant, presque tous les proprietaires de quotidiens
impriment encore leur propre journal .

Au cours des sept annees sur lesquelles porte 1'etude de la Commission, l'indus-
trie a accru ses mises de fonds . Le tableau I montre que de nouvelles installations e t
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I'acquisition d'equipements ont permis de realiser des economies, ce que confirme le
fait que les frais d'imprimerie sont passes de 26,8 pour cent du total en 1974, a 22,7

pour cent en 1980 . L'abandon de la composition en plomb pour la composition infor-
matisee (voir le chapitre 11) a progresse rapidement durant cette periode, et l'indus-
trie a en outre consacre des sommes importantes a 1'achat de nouvelles presses .

Cependant, le tirage et le nombre de pages ne cessaient d'augmenter ; les journaux
consommaient donc plus de papier, lequel coutait de plus en plus cher. Le papier-

journal, qui representait 19,9 pour cent des depenses totales en 1974, est passe a 23,1

pour cent en 1980 ; ainsi, les matieres premieres commengaient a couter plus cher que

la fabrication elle-meme .
Chaque journal calcule un «cout de premier exemplaireb qui inclut toutes les

depenses engagees jusqu'au moment ou les rotatives commencent a tourner . Puis, a

mesure que les exemplaires sortent des presses, le cout a I'unite diminue, mais, plus
les presses tournent longtemps, plus il y a de frais qui viennent alourdir le systeme .

Plus le tirage est fort, plus augmente la taille du journal et plus les depenses sont ele-

vees .
Les diagrammes 1, 2 et 3 illustrent ce processus . Chaque courbe a ete tracee en

fonction du rendement reel de l'industrie des quotidiens au Canada de 1974 a 1980 .

Le diagramme de gauche montre que le cout par page tiree diminue radicalement
par rapport au tirage annuel et qu'il en coute passablement plus par page aux quoti-
diens a faible tirage qu'aux journaux a plus fort tirage . Cela explique aussi pourquoi

les tarifs de ces derniers par ligne publicitaire distribuee sont moins eleves . Le dia-

gramme du milieu indique comment le nombre de pages d'un quotidien augmente en

fonction de son tirage. Et finalement, celui de droite montre les effets combines des
economies d'echelle et de I'augmentation du volume, ce qui nous donne le cout par

exemplaire en fonction du tirage . La faible remontee de la courbe laisse entendre que

le cout par exemplaire augmente tres legerement lorsque le tirage augmente .
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Le diagramme I represente la diminution du coat par page en fonction de l'augmenta-

tion du tirage. Le diagramme 2, I'augmentation du tirage en .fonction du besoin sans
cesse croissant de diffuser la publicite et le contenu redactionnel a de plus en plus de

lecteurs. La courbe presque horizontale dct diagramme 3 indique les effets combines
des economies d'echelle et des couts par rapport au nombre de pages .

La rapidite de la production et la qualite sont essentielles pour tout journal, den-

ree tres perissable qui, si elle n'est pas livree a temps, ne vaut plus rien . Les normes

de qualite pour la reproduction, particulierement des photographies et des couleurs,
sont fort rigoureuses a I'ere de la television . Durant les audiences, certains se sont
plaints que le registre des couleurs des annonces est souvent defectueux dans les jour-
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naux. Sans aucun doute, le Citizen a surpasse le Journal, a Ottawa, entre autres rai-
sons, a partir du moment ou, ayant emmenage dans de nouvelles installations dotees
de presses offset, en 1973, la qualite de ses couleurs et de son impression s'est amelio-
ree .

Depenses: tirage et distribution

Grosso modo, plus la distribution des journaux est etendue, plus elle est couteuse et
moins ceux-ci ont de chances de tomber entre les mains des lecteurs que 1'annonceur
veut atteindre . Partout en Amerique du Nord, les journaux se sont replies sur leurs
secteurs de vente aux detaillants, concentrant leur tirage dans les zones oti la televi-
sion et la radio assurent une couverture massive . Certains journaux sont delibere-
ment nationaux ou regionaux, suivant le public qu'ils veulent atteindre, mais la plu-
part sont locaux. Et s'il y a un point sur lequel nous avons vu se faire une quasi-
unanimite de la part des proprietaires, editeurs, redacteurs en chef, annonceurs et
lecteurs, c'est sur le fait que les quotidiens sont principalement consideres comme
une institution locale . Les frais d'une distribution qui depend d'un reseau complexe
de livraison et d'une armee de jeunes camelots, et les exigences des annonceurs ont
amene l'industrie a accorder plus d'attention a la diffusion . Nos recherches nous ont
appris que :

Les annonceurs et les publicistes sont plus exigeants, et ils le mon-
trent dans la fagon dont ils choisissent les clienteles qu'ils cherche-
ront particulierement a atteindre . Les generalisations cedent le pas
aux descriptions de plus en plus detaillees du public auquel un pro-
duit ou un service donne est destine en tout premier lieu . 1 7

Le sort qu'a connu le Journal d'Ottawa, dans l'epreuve de force qui l'opposait
au Citizen, a mis a jour de faqon dramatique l'importance de la distribution . Selon
E.S . Leigh, ancien directeur general du Citizen, les choses ont tourne en faveur de ce
journal des la fin des annees cinquante . A cette epoque, son tirage total etait encore
inferieur a celui de son rival, mais il occupait la premiere place sur le marche urbain
d'Ottawa alors en rapide expansion . L'avantage du Journal dans les zones rurales et
les petites villes et villages lui coutait cher, et parce que ses frais de distribution
etaient eleves, et parce qu'il exergait peu d'attrait sur les annonceurs . Arthur Wood,
dernier editeur du Journal, a apporte une nouvelle lumiere sur le cours des evene-
ments en nous disant que be tirage du Journal avait augmente pendant sa derniere
annee d'existence, lorsqu'il est devenu un journal du matin, mais encore une fois dans
les zones extra-urbaines, qui n'attirent pas les annonceurs et ou la distribution coute
plus cher .

Le tableau I temoigne des efforts que les journaux consacrent au tirage et a la
distribution . De 1974 a 1980, le pourcentage des depenses qu'ils y ont consacrees est
passe de 13,4 a 15 pour cent .

Depenses: publicite et marketin g

Etant donne que la publicite constitue une importante source de revenu, il convient
aussi de s'interroger sur ce qu'elle coute . Dans tout journal, les frais de production de
I'espace consacre a la publicite, qui represente habituellement de 50 a 60 pour cent
de I'espace total et peut meme atteindre 70 pour cent certains jours, sont evidem-
ment repartis entre plusieurs services . Bien que la distribution ne compte que pou r
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un cinquieme des recettes, les frais de publication d'un journal sans annonce seraient

de beaucoup inferieurs aux recettes quintuplees du tirage . Mais, comme les lecteurs

tiennent aux annonces, ainsi que l'ont montre de nombreux sondages, il est vain de se
demander cc que les finances d'un journal seraient sans elles .

Reste cependant a savoir si les gens veulent autant de publicite qu'ils en trou-
vent a 1'heure actuelle dans les grands journaux . Au cours de notre sondage aupres
des lecteurs, nous leur avons demande : (( A votre avis, dans quel domaine particulier
les journaux pechent-ils par exces?)) Quarante pour cent ont repondu : «celui de la
publicite». Le «sensationnalisme, la dramatisation ou les reportages sur les scandales»
venaient en second lieu pour 15 pour cent des personnes interrogees . Puis, huit pour
cent ont repondu : «aucunu . En quatrieme position venaient les sports (7 pour cent) et
en cinquieme place, figuraient ensemble le ttparti prisb et la ((violence)) (5 pour

cent) . ] g Les resultats concernant la publicite semblent aller de pair avec les preoccu-
pations des annonceurs au sujet de la capacite d'attention des lecteurs, dont il a ete
question plus tot .

De nos audiences et de nos etudes nous avons recueilli ce qui semblait, de prime

abord, des temoignages contradictoires sur la publicite . D'une part, les journaux ne
donneraient pas aux annonceurs des informations suffisamment precises, et par con-
sequent, ne vendraient pas tout 1'espace publicitaire dont ils disposent . D'autre part,
certains craignent que les journaux deviennent tellement surcharges d'annonces que
leur efficacite s'en trouve reduite, non seulement a titre d'informateurs, mais aussi a

titre de vehicules publicitaires . 11 s'agirait peut-etre alors pour les journaux de
reduire la publicite, sans perdre de revenus nets, en s'efforgant davantage de fournir
des services mieux adaptes aux besoins, tout en cherchant a ameliorer la qualite de
leurs informations et a les rendre plus agreables a lire . Au cours des audiences,

Donald Gibson, president du tout nouveau Bureau de commercialisation des quoti-
diens, nous a pane de certaines mesures que l'industrie met actuellement en oeuvre .

Le Bureau represente 48 quotidiens, soit 75 pour cent du tirage national . Selon Gib-

son, les journaux ont principalement echoue dans la publicite nationale, la ou la tele-
vision est particulierement puissante . Notre sondage aupres des lecteurs a montre
que la television vient de meme en tete pour les informations nationales et internatio-
nales d'interet general, en regard des nouvelles locales proprement dites . C'est done

dire que les journaux semblent avoir echoue a la fois du point de vue des informa-
tions et de la publicite, n'ayant pas su faire part a leur clientele locale de toute
1'importance et de tout 1'interet des informations exterieures a leur patelin . En

matiere de publicite, le Bureau a pour objectif de faciliter la tache des annonceurs
nationaux en les aidant a planifier et a lancer de bonnes campagnes publicitaires
dans les journaux, par le truchement de la Newspaper Audience Data Bank))
(NADbank) .

Pour I'industrie dans son ensemble, les depenses de publicite et de marketing se
maintiennent entre 9 et 10 pour cent des depenses totales engagees durant la periode

sur laquelle portait notre etude. Elles incluent non seulement les frais de la chasse
aux annonces, mais aussi ceux de la publicite en faveur du tirage du journal meme,
bien que ces derniers ne comptent generalement pas pour beaucoup .
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Depenses: administration

On dit qu'un journal est une entreprise a cinq secteurs . La redaction attire les lec-
teurs, et profite des abonnements et de 1'achat au numero . Le tirage veille a ce que le
journal atteigne les lecteurs, qu'il s'efforce de garder tout en cherchant a en attirer
d'autres . La publicite est la principale source de revenu et attire encore d'autres lec-
teurs . La production assure a la distribution quelque chose a livrer . Et 1'administra-
tion veille a cc que les autres fassent leur travail .

L'administration s'etend du grand patron aux commis de bureau . En incluant
quelques autres frais comparativement sans importance, comme ceux consacres a la
recherche et au developpement, le pourcentage des frais d'administration, par rap-
port aux depenses totales, a graduellement diminue de 14,5 pour cent en 1974 a 12,3
en 1980 . Cette baisse est attribuable en partie a la revolution informatique qui a eu
lieu dans les bureaux, parallelement a celle qui s'est effectuee dans 1'atelier de com-
position et la salle de redaction .

Ce chef de depense de notre bilan financier a fait l'objet de nombreux temoigna-
ges et recherches dont il est largement question dans d'autres chapitres . L'adminis-
tration dans les entreprises de presse canadiennes a subi les contrecoups de la ten-
dance vers I'etablissement de grands journaux monopolistes dans leurs regions
respectives, et de la concentration de la propriete par des chaines . Les proprietaires
de chaines et de conglomerats ont mis au point des methodes tres raffinees d'embau-
che de gestionnaires et d'evaluation du personnel, de meme qu'une etroite surveil-
lance budgetaire . La centralisation des services qui conseillent I'administration des
journaux sur des problemes courants de gestion, dans tous les domaines, a entraine
une certaine uniformisation a cet egard . Tous pronent 1'autonomie redactionnelle de
chaque journal, mais cette independance subsiste a 1'interieur des contraintes jugees
necessaires pour vendre le journal avec profit .

De tout ce qu'elle a entendu sur 1'administration, la Commission a ete particu-
lierement frappee d'apprendre a quel point les resultats exceptionnels qu'obtient le
groupe Thomson, du moins avec sa vieille chaine de journaux de petites villes, repo-
sent sur cette diminution des frais et donnent l'impression qu'il neglige le cote mar-
keting de I'entreprise . 11 s'agit la aussi d'un facteur qui tend a limiter 1'ampleur et la
qualite de la couverture des evenements dans les journaux de Thomson .

Depenses: redaction

Etant donne que le rapport traite principalement du contenu redactionnel des jour-
naux, nous ne nous attarderons pas sur la question dans le present chapitre . L'infor-
matisation des salles de redaction dans les annees soixante-dix, qui a entraine une
tres forte reduction du personnel et amene toute une panoplie d'appareils electroni-
ques, a fait passer a la redaction une bonne partie du travail de la salle de composi-
tion . Le chapitre 11 decrit ces changements . Si les appareils de traitement des mots,
appeles aussi terminaux a ecran de visualisation (TEV), relies aux ordinateurs et aux
appareils de photocomposition de 1'atelier, ont rendu la salle de redaction moins
vivante, its sont cependant tres utiles aux journalistes pour rediger, remanier et corri-
ger des textes . Compares aux depenses totales, les frais de redaction ont connu une
legere hausse, passant de 16,1 a 17,4 pour cent entre 1974 et 1980, en partie parce
qu'il y avait davantage d'espace a remplir a mesure que le nombre de pages augmen-
tait .
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ou y avoir contribue dans d'autres, par exemple le Journal a Ottawa et le Telegram
a Toronto, la cause profonde semble avoir ete partout I'effet des conditions du mar-
che sur les recettes tirees de la vente et de la publicite .

Les editeurs qui ont survecu se sont retrouves dans une position beaucoup plus
solide a la fin de la decennie qu'au debut . La situation de leurs employes etait moins

enviable . Notre etude economique montre que 1'augmentation du salaire moyen, de
9 300 $ en 1974 a 16 000 $ en 1980, n'a pas ete proportionnelle au taux d'inflation .

C'est done dire qu'en moyenne, le pouvoir d'achat des employes de I'industrie de la

presse a legerement diminue . Notre etude sur la main-d'oeuvre montre que les syndi-
cats n'ont reussi que partiellement a attenuer les effets des changements techniques .

Les syndicats de metier sont parvenus a negocier la securite d'emploi pour leurs
membres dans de nombreux cas, mais ils n'ont pu que ralentir le courant, non pas

1'endiguer . Le directeur de notre projet de recherche a conclu que «dans un certain
sens, on peut dire que la bataille est terminee [ . . .] et que les syndicats l'ont perdue)) .

Abstraction faite du mecontentement qu'elle recouvre, la somme des frais de
main-d'oeuvre - traitements, salaires et prestations - en millions de dollars, s'eta-

blit de la maniere exposee au tableau 7 .

Tableau 7
Depenses de main-d ceuvre des quotidiens
en millions de dollars, 1974-198 0

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

234 275 321 366 386 405 466

Depenses: immobilisations

Bien que les depenses de main-d'oeuvre aient augmente au taux annuel compose de
12,2 pour cent (en dollars courants), et que les depenses relatives aux biens et services
aient augmente de 15,5 pour cent par annee, la hausse en pourcentage la plus impor-
tante des facteurs de production est due aux installations et a I'equipement . Les

immobilisations ont augmente de 16,5 pour cent par annee entre 1974 et 1980 . En
1975, 1976 et 1977, Thomson et Southam ont fait des mises de fonds considerables

dans les techniques d'informatisation . Southam a en outre acquis de nouveaux ate-

liers a Hamilton ou le Spectator est imprime, et a depense enormement pour de nou-

velles installations a Edmonton et a Calgary . La croissance rapide du Sun de
Toronto et son arrivee sur le marche a Edmonton ont en outre contribue a maintenir
les depenses et les immobilisations a un niveau generalement eleve .

Les depenses d'immobilisation de I'ensemble de l'industrie figurent en millions
de dollars, au tableau 8 .

Tableau 8
Depenses d 7mmobilisation des quotidiens

en millions de dollars, 1974-1980

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

22 34 30 29 33 47 55
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Cas speciaux: les «tabloids »

Chaque journal, comme nous 1'avons souligne plus tot, est un cas particulier . Cepen-
dant, au cours de la derniere decennie, plusieurs grandes villes canadiennes ont
assiste a I'expansion phenomenale des journaux de tout un groupe qui constitue un
cas particulier, les tabloids . Les tabloids qui consomment moins de papier-journal
par page, et moins d'a peu pres tout ce qu'on voudra, comparativement aux journaux
grand format a qui ils font concurrence, ont une structure de revenu et de coats dif-
ferente de celle de ces derniers a bien des egards . Ils peuvent etre rentables, meme a
un niveau de tirage plus bas . Ils rendent la vie difficile aux journaux omnibus en
place .

A titre de comparaison, nos recherchistes en matiere financiere ont trouve que,
par exemple, en 1980, 18,7 pour cent des recettes des journaux grand format (sauf
ceux qui ont ferme cette annee-la) provenaient de la vente aux lecteurs, 79,7 pour
cent de la publicite et 1,6 pour cent d'autres sources, par exemple l'impression a con-
trat . Quant aux quatre plus grands tabloids, leur tirage leur rapportait beaucoup
plus, soit 31,8 pour cent, tandis qu'ils ne tiraient que 66,2 pour cent de la publicite,
et deux pour cent d'autres sources . Le pourcentage plus eleve des recettes du tirage
contrebalance le pourcentage plus faible des recettes de la publicite nationale, en
regard de celles de la publicite des detaillants et des petites annonces, secteur dans
lequel les tabloids rejoignaient presque les journaux grand format .

Du point de vue des coats, les tabloids ne perdent pas, eu egard au nombre total
de pages, I'avantage que leur vaut, en raison de leur format reduit, leur consomma-
tion moindre de papier-journal . Ils y consacrent encore une part beaucoup plus forte
de leurs depenses totales que ne le font les journaux grand format : 34,4 en regard de
22 pour cent en 1980 . Les frais de composition et d'impression sont aussi plus eleves,
26 pour cent comparativement a 22,1 . En contrepartie, les tabloids offrent d'autres
avantages . Its dependent principalement de la vente au numero, ne faisant normale-
ment que peu de livraison a domicile ou s'en abstenant completement (bien que le
Sun ait du deroger a cette regle a Edmonton et a Calgary) . En 1980, les frais de
tirage et de distribution des quatre plus grands tabloids ne,s'elevaient qu'a 8,1 pour
cent des depenses totales, comparativement a 15,9 pour cent pour les journaux grand
format . Les frais d'administration n'etaient que de 5,1 pour cent du total, soit moins
de la moitie de ceux des journaux grand format qui s'elevaient a 12,9 pour cent .

John Hamilton, editeur de 1'Al6ertan de Calgary au moment ou ce journal a ete
transforme en tabloid, en 1977, a declare : nL'esprit de synthese dans lequel ils ren-
dent compte de I'actualite plait a la nouvelle generation, nee avec la television et
habituee a une presentation sommaire des nouvellesu .20 Pierre Peladeau, dont les
deux tabloids quotidiens representent a eux seuls la moitie du tirage total des jour-
naux de ce format au Canada, et dont la croissance a ete plus rapide que celle de
tous les journaux canadiens dans les annees soixante-dix, les considere comme un
complement a la television . 11 est particulierement important de pouvoir vivre avec la
television au Quebec, les auditoires y etant moins fragmentes qu'au Canada anglais,
parce que les stations de langue franqaise, moins nombreuses, desservent un auditoire
plus vaste . oLa T.V. au Quebec demeure un tres bon achat», nous a declare, a Mont-
real, Aime Lacombe, president de Mediaplex, societe d'experts-conseils en
publicite .2 1

Le graphique 1 montre l'importance de la situation des tabloids dans 1'ensemble
de l'industrie . L'espace entre la partie superieure de la courbe et les pointilles repre-
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sente la portion du marche qu'ils occupent . Cela ne signifie pas que cette part du

marche n'existerait pas si les tabloids ne s'en etaient pas empares . Mais ils se sont

surement gagne de nombreux lecteurs, particulierement parmi les jeunes, qui ne
lisaient aucun journal avant leur apparition .

11 existe en outre d'autres groupes de journaux qui constituent des acas

speciauxb . Nous avons souligne certaines des differences qui existent entre les grou-
pes a fort, a moyen et a faible tirage, tout en tenant compte, rappelons-le, du rende-
ment particulier des tabloids dans les deux premiers groupes . Il serait interessant

d'examiner le cas des journaux dnationauxu, dont les recettes et les depenses se repar-

tissent de fagon tres particuliere. Mais, puisqu'il n'en existe que deux exemples, le

Globe and Mail et Le Devoir, tres differents l'un de I'autre, nous ne pouvons reveler
les details de leur activite sans devoiler des informations confidentielles .

Revenus nets et rentabilit e

Avant d'examiner les profits de l'industrie journalistique, passons rapidement en
revue nos conclusions sur les revenus et les depenses . Le prix de vente a I'exemplaire,

qui assure les recettes du tirage, est peu eleve afin de favoriser une augmentation de
tirage parallele a la croissance demographique . Le graphique I montre qu'en effet le
tirage des quotidiens a la plupart du temps augmente avec la population, particulie-

rement dans les zones urbaines . Le tirage a diminue durant la Depression, puis
encore une fois apres 1955, alors que la television commenqait a accaparer de plus en
plus le temps des gens et que 1'explosion demographique modifiait 1'equilibre de la
population, la nouvelle generation etant trop jeune pour lire des journaux, a plus
forte raison pour en acheter . Vers le milieu des annees soixante, tandis que les pro-

fesseurs d'universite commenqaient a craindre de voir surgir une «generation d'illet-
tres)), les journaux se preoccupaient, pour leur part, de la perte d'une generation de
lecteurs . Or, des les annees soixante-dix, le tirage des journaux recommenqait a aug-
menter avec la population, et l'industrie creait de nouveaux styles de journalisme,
tout particulierement en fonction de la generation maintenant adulte issue de 1'explo-

sion demographique .

Les journaux, dont la plus grande partie des revenus depend de plus en plus de
la publicite qui, en retour depend du niveau de consommation de biens et services,
tentaient de s'adapter encore plus etroitement a cc que les sondages leur apprenaient
du marche. Le graphique 2 montre a quel point les courbes de depenses de consom-
mation et de depenses publicitaires dans les journaux sont interdependantes, plus
part iculierement dans ces trois principales categories : publicite des detaillants (la

plus importante), petites annonces et publicite nationale . On constate qu'un leger
changement dans les depenses des consommateurs provoque une reaction excessive
au niveau des depenses publicitaires totales des journaux, que les petites annonces et
la publicite des detaillants suivent de pres cette courbe et que la publicite nationale a
diminue depuis le debut des annees soixante-dix . Le graphique indique clairement les

raisons pour lesquelles les revenus des journaux ont diminue durant la seconde moitie
des annees soixante-dix .

Les journaux ont reagi aux fluctuations des revenus par trois types de mesures
differentes au titre des depenses . Premierement, ils ont introduit des techniques qui

permettaient de reduire les couts . Deuxiemement, ils ont tire parti des economies
d'echelle en fusionnant ou en fermant des journaux, cc qui pouvait aussi profiter au x
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annonceurs, les tarifs publicitaires des journaux devenus ainsi monopolistes etant
relativement moins eleves . Enfin, mesure extreme, its se sont mis a faire de ces eco-
nomies de bouts de chandelles, pour lesquelles le groupe Thomson est devenu
fameux . Cependant, avant de profiter pleinement des premieres mesures d'economie,
les journaux doivent d'abord faire des immobilisations massives en equipement et en
installations, puis tenir compte de 1'element humain sous la pression des syndicats ou
en reponse a d'autres incitations, et enfin consentir des debourses importants a
I'achat de journaux et conclure des accords avec les travailleurs mis a pied apres les
fermetures . En somme, notre etude a surpris l'industrie a un moment ou elle proce-
dait a d'importantes mises de fonds, a une epoque ou le contexte economique et les
depenses de consommation n'etaient pas favorables au profit .

La rubrique arevenus des journauxn du tableau 1, dans la partie de droite, indi-
que que tous ces facteurs ont entraine une baisse annuelle du pourcentage des reve-
nus nets d'exploitation par rapport aux recettes totales, qui est passe de 15,7 pour
cent en 1974 a 9 pour cent en 1980. Exprime en dollars constants de 1971, le pour-
centage des revenus d'exploitation est passe de 15,4 a 6,5 pour cent .

Or, il existe une difference marquee entre les journaux grand format et les

tabloids . En 1980, exception faite des journaux grand format qui ont disparu durant
1'annee, le revenu net s'elevait, pour les journaux de ce format, a 10,7 pour cent des
recettes brutes et ceux des quatre principaux tabloids, a 16,7 pour cent .

Pour l'industrie dans son ensemble, nous utiliserons une mesure de rentabilite
qui pourrait servir de critere de comparaison entre les journaux et, en gros, entre
l'industrie journalistique et d'autres industries . Cette mesure, c'est le rendement des
actifs productifs nets engages, comme on le voit au tableau 9 .

L'utilite de cette mesure de rentabilite reside dans le fait que de nombreux quo-
tidiens fonctionnent comme des divisions de chaines ou de grands conglomerats .
L'actif et le passif ne sont pas imputes a chaque journal ; il n'y a d'ailleurs pas de rai-
son de le faire . De meme, les journaux sont souvent exemptes des couts d'utilisation
du capital engage ou des impots .

Notre calcul du revenu net d'exploitation ne tient pas compte de ces chefs de
depense. Pour se faire une We de I'actif net des journaux, nous avons calcule, pour
chaque journal, la somme de l'actif hors caisse a court terme et des immobilisations ,

Tableau 9
Taux de rendement des actifs productifs nets engages dans lindustrie des quotidien s

Revenu Actifs productifs Taux de rendement
d'exploitation net nets engages des actifs productifs

(en millions S) (en millions S) nets engages

1973-4 90,6 274,8 32,9%
1974-5 112,4 300,0 37,5%

1975-6 110,1 353,1 31,2%

1976-7 119,7 362,4 33,0%

1977-8 118,0 377,3 31,3%

1978-9 104,0 422,5 24,7%

1979-80 104,3 482,3 21,6%
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Tableau 10
Taux de rendement des actifs producfifs nets engages dans certaines industrie s

1975 1978
% %

Journaux 37
Radio-tele (sauf Radio-Canada) 35

Autres industries

Alimentation 7

Boissons 15

Textile 9

Bois 2

Transformation des metaux 14

Appareils electriques 22

Commerce de gros 6

Commerce de detail 25

25
26

N .B . Le rendement industriel, sauf pour les journaux et les media electroniques, est etabli sur la moyenne

entre les plus bas et les plus hauts niveaux de rendement enumeres par Statistique Canada . Pour les media

electroniques, it s'agit de chiffres moyens provenant des stations de radio et de television des grands centres .

moins la fraction de leur passif respectif compose entre autres des frais d'abonne-
ment perqus a 1'avance et des depots des distributeurs et des camelots . (A cet egard,
la Commission a ete troublee de decouvrir que les camelots ne reqoivent pas, dans
nombre de cas, un taux d'interet acceptable sur leurs depots ; mais il semble qu'au
moins deux des principales chaines aient pris des mesures pour corriger cette situa-
tion .) Le rendement net du capital engage ne tient pas compte des differences de
composition du capital - niveaux et compensation des dettes, liquidites et place-
ments a court terme, capital-actions, benefices non repartis et autres excedents -
parce que celles-ci refletent non pas les caracteristiques d'exploitation de 1'entreprise,
mais la politique financiere de la direction . Ce calcul du rendement constitue donc
un element de comparaison pour les entreprises dont les modes de financement et
d'exploitation peuvent We differents .

La chute brutale du rendement au cours des deux dernieres annees reflete a la

fois les importantes depenses d'immobilisations dont nous avons parle plus tot, et les
serieuses pertes qu'ont subies certains journaux en raison d'arrets de travail ou de

leur situation instable, ou des deux a la fois .
Une comparaison approximative avec quelques autres industries (tableau 10)

montre que I'industrie journalistique continue de realiser des profits relativement
satisfaisants, en depit d'une difficile conjoncture economique . Nous soulignons que la

comparaison peut etre trompeuse, etant donne que 1'actif est donne en dollars cou-

rants .
Les journaux sont arrives nez a nez avec 1'industrie privee de la radio-telediffu-

sion pour ces deux annees . Ce n'est qu'en 1978 qu'une autre industrie, celle des bois-
sons, s'en est rapprochee . Compte tenu de la conjoncture economique de 1'epoque et
des rajustements internes que nous avons decrits, l'industrie des quotidiens a conti-
nue d'etre, en general, tres rentable . Bien que les principaux proprietaires de jour-
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naux nous aient dit au cours des audiences publiques qu'ils luttaient avant tout pour
leur «survivancep, notre etude financiere nous a revele qu'ils ne s'en tirent pas mal .
Pour ses proprietaires, l'industrie journalistique canadienne est, pour ainsi dire, le
meilleur moyen de surnager .
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