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TEXTE

In tro duc tion
En théo rie, le Ca na da peut dif fi ci le ment par ve nir au seuil d’au to suf fi‐ 
sance iden ti taire en s’af fran chis sant de l’em pire amé ri cain puis qu’il
consti tue un mar ché vul né rable. De plus, le vent d’ul tra li bé ra lisme qui
ne cesse de souf fler remet sé rieu se ment en ques tion le rôle de l’État
dans tous les sec teurs d’ac ti vi té cultu relle, mé dias de masse élec tro‐ 
niques com pris. Au pou voir à Ot ta wa pen dant toute la der nière dé‐ 
cen nie ou presque, le Parti conser va teur avait d’ailleurs lais sé en‐ 
tendre qu’il sou hai tait la pri va ti sa tion du dif fu seur pu blic bi lingue que
l’on nomme ici la So cié té Radio- Canada (SRC) / Ca na dian Broad cas‐ 
ting Cor po ra tion (CBC). Il re pre nait ainsi le crédo du libre mar ché et
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du désen ga ge ment de l’État, un mou ve ment déjà amor cé sous les
pré cé dents gou ver ne ments. Une op po si tion fa rouche, no tam ment
dans la so cié té ci vile, aura réus si à contre car rer ce pro jet sans tou te‐ 
fois par ve nir à vrai ment en di guer l’atro phie fi nan cière de la so cié té
d’État. Or, avec ou sans l’aide gou ver ne men tale, le Ca na da peut- il
pré tendre à la ca na dia ni sa tion, c’est- à-dire à une culture unique et
ori gi nale ? Cette in ter ro ga tion, bien tôt sé cu laire, re monte au moins à
l’ap pa ri tion des mé dias élec tro niques.

Le pro blème ca na dien

Le prin cipe de la ca na dia ni sa tion

Lé gè re ment dif fé rentes dans la lettre, les ver sions suc ces sives de la
loi ca na dienne sur la ra dio dif fu sion par tagent de puis long temps le
même es prit quant à la dif fu sion d’émis sions au then ti que ment ca na‐ 
diennes afin d’in suf fler un sen ti ment d’ap par te nance com mun d’un
océan à l’autre (selon la de vise du Ca na da) en dépit de la ligne de
frac ture lin guis tique. C’est le prin cipe même de la ca na dia ni sa tion des
ondes, un ob jec tif dont la pour suite se heurte à maints obs tacles. Car,
faire la pro mo tion de l’unité na tio nale consti tue un défi de taille dans
ce pays créé de l’as sem blage de co lo nies bri tan niques trans for mées
en pro vinces par l’Acte de l’Amé rique du nord bri tan nique de 1867.

2

Une culture ori gi nale

Quoi qu’in éga le ment bi lingue, le Ca na da com prend au moins deux
cultures prin ci pales. Au fil du temps, celles- ci ont- elles pu se dé ve‐ 
lop per – ou tout juste se main te nir - en dépit de l’in fluence étran gère,
de l’in dus tria li sa tion cultu relle et de la pri mau té des cri tères de ren‐ 
ta bi li té dans ce sec teur né vral gique qu’est la dif fu sion mass- 
médiatique ? La ré ponse pour rait in di quer la force de l’iden ti té col‐ 
lec tive dans l’une et l’autre des deux prin ci pales com mu nau tés lin‐ 
guis tiques.

3

Bien que les pro vinces soient des états semi- autonomes qui ne
jouissent pas de la re con nais sance in ter na tio nale en rai son du pou‐ 
voir cen tral de la fé dé ra tion ca na dienne, le Qué bec dis pose néan‐ 
moins de plu sieurs élé ments dis tincts sur le plan ins ti tu tion nel (droit
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civil et impôt sur le re ve nu par exemple) et sym bo lique (fleur de lys et
éten dard pro vin cial, le pre mier du genre au Ca na da), sans ou blier une
culture par ti cu lière ve nant d’une his toire qui lui est propre et dont le
pivot de meure la langue fran çaise. Pro duit d’une co lo ni sa tion fran‐ 
çaise abrup te ment ter mi née en 1760 lors de la conquête de la
Nouvelle- France par la Grande- Bretagne et foyer prin ci pal de la fran‐ 
co pho nie ca na dienne, le Qué bec est la seule pro vince ayant re bap ti sé
son as sem blée lé gis la tive « As sem blée na tio nale » lors de la « Ré vo lu‐ 
tion tran quille » sur ve nue au cours de cette époque d’éman ci pa tion
col lec tive que furent les an nées 1960. Même au risque de sché ma ti‐ 
ser, on dis tingue com mu né ment le Qué bec fran co phone du reste du
Ca na da tout en ad met tant qu’il existe aussi une fran co pho nie mi no ri‐ 
taire hors- Québec. De ve nue quelque peu ob so lète, on uti li sait jadis la
no tion non- territoriale de «  Ca na da fran çais  » avant que le Qué bec
s’af firme et édicte ses propres lois en ma tière de pré ser va tion de la
culture. Nous re pren drons donc les ap pel la tions « Qué bec » et « Ca‐ 
na da fran çais » en ad met tant que ce sont des réa li tés proches sans
être iden tiques. Il s’agit donc es sen tiel le ment de dis tin guer les Ca na‐ 
diens de langue fran çaise et leurs com pa triotes de langue an glaise.
Avant que s’ins talle à Ot ta wa le gou ver ne ment conser va teur de Ste‐ 
phen Har per (2006-2015), qui n’avait guère de pré oc cu pa tions pour la
ques tion de la sou ve rai ne té cultu relle, fut réa li sée la der nière grande
étude du gou ver ne ment fé dé ral en la ma tière sous l’égide du Co mi té
per ma nent du pa tri moine ca na dien (Ca na da, 2003). Son vo lu mi neux
rap port ar ri vait à des consta ta tions élo quentes quant à la si tua tion de
la radio- télévision au sein des « deux so li tudes », non seule ment en
ce qui a trait à l’offre, mais aussi à la de mande.

L’offre

Les don nées montrent clai re ment que la té lé vi sion de langue an glaise
pri vi lé gie les émis sions amé ri caines dans un rap port d’en vi ron 2 pour
1, ce qui est in ver se ment pro por tion nel à son ho mo logue de langue
fran çaise (Ca na da, 2003, 93-94). La faute, s’il en est une, n’in combe
pas au dif fu seur pu blic  : aux heures de grande écoute (en soi rée), la
té lé vi sion de la CBC pré sente presque ex clu si ve ment du conte nu ca‐ 
na dien (en vi ron 9 émis sions sur 10), ce qui est très com pa rable à
l’offre faite en fran çais par la SRC. Par contre, les ré seaux pri vés im‐ 
portent al lé gre ment du conte nu étran ger, en par ti cu lier au Ca na da
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an glais (en vi ron 3 émis sions sur 4), mais dans une moindre me sure au
Ca na da fran çais (en vi ron 1 émis sion sur 2) (Ca na da, 2003, 203). La
pré sence de la so cié té d’État vient donc tem pé rer une pra tique pro fi‐ 
table  : «  […] le pro blème du dif fu seur au jourd’hui, c’est qu’il est très
coû teux de pro duire les émis sions ca na diennes an glaises qui at ti re‐ 
ront un vaste au di toire. […] Pour com pli quer les choses, les émis sions
amé ri caines se vendent moins cher et sont plus ren tables pour les
dif fu seurs ca na diens que s’ils ache taient ou pro dui saient des émis‐ 
sions ca na diennes  » explique- t-on (Ca na da, 2003, 127). Et ce pro‐ 
blème est par ti cu liè re ment criant en ce qui a trait aux œuvres de
créa tion, une si tua tion qui tranche d’une culture à l’autre. Car le pro‐ 
blème vécu par le Ca na da an glais pour rait être beau coup plus pro‐ 
fond en pro ve nant non pas de l’offre mais d’une de mande in suf fi‐ 
sante.

L’écoute

Les nou velles et les émis sions spor tives (le ho ckey en par ti cu lier) oc‐ 
cupent une place de choix et sont gé né ra le ment pro duites au Ca na da.
Mais sont- elles l’ex pres sion d’une vé ri table pro duc tion cultu relle  ?
Les sé ries dra ma tiques té lé vi suelles (qu’on ap pelle ici « té lé ro mans »)
sont cer tai ne ment plus re pré sen ta tives en ce do maine, à tel point
que le rap port du Co mi té re vient am ple ment sur le ca rac tère ori gi nal
du Qué bec  : «  Le té lé ro man au Qué bec est un phé no mène unique
dans le monde de la té lé vi sion ca na dienne, voire in ter na tio nale  »
précise- t-il en par lant de cotes d’écoute « qui font rêver les té lé dif fu‐ 
seurs du monde en tier » (Ca na da, 2003, 104). Le contraste est frap‐ 
pant : « S’il est vrai que dans le mar ché fran co phone, les dra ma tiques
ca na diennes ont fi dé li sé leurs au di toires et sont gé né ra le ment parmi
les émis sions les plus po pu laires, ce n’est pas le cas dans le mar ché
an glo phone, où les dra ma tiques ca na diennes ont été re lé guées aux
der niers rangs de la pro gram ma tion » (Ca na da, 2003, 8).

6

Le ve det ta riat

Com ment ex pli quer ce phé no mène sinon par le ve det ta riat dont seul
le Qué bec est ca pable  : « Au fil des ans, une sym biose s’est ins tal lée
entre le pu blic qué bé cois et les ar tistes et au teurs qui le di ver tissent.
Ce lien va au- delà de l’ad mi ra tion et de la sa tis fac tion. Il fau drait plu ‐
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tôt par ler ici d’une his toire d’amour et d’une cé lé bra tion conti nue
entre le pu blic et les ar tistes  » (Ca na da, 2003, 159). Au contraire, le
Ca na da an glais ne sau rait se créer une iden ti té propre en rai son de sa
si tua tion  : «  Les Ca na diens an glais par tagent une fron tière et une
langue avec le plus grand pro duc teur au monde d’émis sions au dio vi‐ 
suelles. Les Ca na diens sont ex po sés à des mé dias qui font constam‐ 
ment la pro mo tion des émis sions et des ve dettes amé ri caines de la
té lé vi sion » (Ca na da, 2003, 8). Le co mi té re con naît ainsi le ca rac tère
ori gi nal – et créa tif - du mi lieu par ti cu lier qu’est la radio- télévision de
langue fran çaise, sans tou te fois trop in sis ter sur le phé no mène : cela
pour rait mener à re com man der un sta tut par ti cu lier au Qué bec, ce
que s’est long temps re fu sé à ac cor der ou ver te ment le gou ver ne ment
fé dé ral, unité po li tique ca na dienne oblige, sinon pour re con naître du
bout des lèvres en 2006 l’exis tence d’une « na tion qué bé coise », un
geste qui n’a guère mené à des ac tions concrètes. Il faut dire qu’ad‐ 
mettre cette réa li té pour rait ra ni mer le mou ve ment sé ces sion niste
qué bé cois qui a battu son plein pen dant la « Ré vo lu tion tran quille »
pour culmi ner avec l’élec tion du Parti qué bé cois de René Lé vesque en
1976 et deux ré fé ren dum sur la sou ve rai ne té en 1980 et en 1995.

Pour tant, ce ca rac tère par ti cu lier n’est pas le fruit d’une gé né ra tion
spon ta née. Il re monte à un passé loin tain qui pré cède la ra dio dif fu‐ 
sion et en condi tionne le conte nu dès son émer gence. Mais il est ra‐ 
re ment admis que la ra dio dif fu sion fut char gée au cours de son his‐ 
toire d’une mis sion qui s’ac com mode mal d’une quel conque culture
mi no ri taire ori gi nale et que la re con nais sance de celle- ci contre ve‐ 
nait à la construc tion (na tion buil ding en an glais) du Ca na da. Pour
com prendre la si tua tion pré sente, il faut donc in ter ro ger l’his toire et
por ter un re gard cri tique sur le dis cours of fi ciel qui tend sou vent à
taire la réa li té ca na dienne.
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Des ra cines pro fondes
Pièce qui se dé roule en trois temps, l’his toire de la ra dio dif fu sion met
en scène les dif fu seurs (pri vés et pu blics), le gou ver ne ment fé dé ral et
l’en semble des ci toyens ca na diens qui in ter viennent à des de grés di‐ 
vers dès le début de la ra dio dif fu sion.
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L’émer gence de la ra dio dif fu sion ca na ‐
dienne
Ap pa rue aux len de mains de la Grande Guerre dans la plu part des
pays in dus tria li sés, la radio com mer ciale connait un tel essor que se
pose bien tôt la ques tion de sa vo ca tion : le di ver tis se ment, l’in for ma‐ 
tion et/ou l’édu ca tion ? La Com mis sion royale d'en quête sur la ra dio‐ 
dif fu sion (Com mis sion Aird) re çoit en 1928 le man dat de «  rendre
compte de la façon dont, au Ca na da, la ra dio dif fu sion pour rait être
ef fi ca ce ment ex ploi tée dans l'in té rêt des au di teurs ca na diens et dans
l'in té rêt na tio nal du Ca na da » (Aird, 1929, 1). Alors que se forme l'État
ca na dien dont l'au to no mie vé ri table au sein du monde bri tan nique
est sur le point d’être re con nue par le Sta tut de West mins ter (1931), le
gou ver ne ment fé dé ral or chestre un pro jet cen tra li sa teur : la créa tion
d'une ci toyen ne té ca na dienne dis tincte et ho mo gène. In ter ro gé
quant à la langue de dif fu sion d’un éven tuel ré seau d’État pan- 
canadien, John Aird ré pon dra : « It would be En glish as a rule » (Ca na‐ 
da, 1932, 561). Par ailleurs, la plu part des in ter ve nants à la Com mis‐ 
sion Aird mi litent contre la dif fu sion de formes cultu relles trop po pu‐ 
laires, no tam ment le jazz amé ri cain qui mè ne rait à un ni vel le ment par
le bas (Fi lion, 1994, 81-82), et contre d'autres formes d'iden ti tés na tio‐ 
nales. Sur le plan struc tu rel, la Com mis sion Aird pui se ra prin ci pa le‐ 
ment son ins pi ra tion dans les exemples eu ro péens, celui de la
Grande- Bretagne en par ti cu lier où la Bri tish Broad cas ting Cor po ra‐ 
tion consti tuait déjà un mo no pole pu blic, afin d’ame ner la ra dio dif fu‐ 
sion « à jouer un grand rôle en dé ve lop pant l'es prit na tio nal » (Aird,
1929, 6). En 1932, le Conseil privé de Londres at tri bua au gou ver ne‐
ment fé dé ral son en tière ju ri dic tion. La même année, au cours des
au diences du Co mi té spé cial de la Chambre des com munes sur la ra‐ 
dio dif fu sion (Ca na da, 1932), la Ligue ca na dienne de la ra dio dif fu sion
(un co mi té ci toyen mieux connu sous le nom de Ca na dian Radio
League) fut par ti cu liè re ment ac tive dans la pro mo tion d’une na tio na‐ 
li té sou ve raine qui, à dé faut d’exis ter spon ta né ment, de vait ger mer
par l’ac tion gou ver ne men tale (Fi lion, 1994, 58-60). À ce sujet, son pré‐ 
sident, Gra ham Spry ap pe lait d’ailleurs à choi sir entre l'État ou les
États- Unis (the State or the Uni ted States) (Ca na da, 1932, 565).
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Cet ar gu men taire gra vite au tour du dan ger de l’im pé ria lisme amé ri‐ 
cain en le sup po sant uni for mé ment res sen ti sur l’en semble du ter ri‐ 
toire ca na dien. Il est vrai que les forces conti nen tales exercent alors
une pres sion consi dé rable sur le Qué bec comme sur le reste du Ca‐ 
na da dont l’éco no mie po li tique est lar ge ment tri bu taire du voi sin
amé ri cain. Tou te fois, son en vi ron ne ment cultu rel par ti cu lier de vrait
per mettre à sa radio – prin ci pa le ment celle de langue fran çaise – de
ré sis ter à l’in fluence amé ri caine, un as pect sou vent oc cul té. Que
disent les don nées dont nous dis po sons  ? Dès les an nées 1920, les
prin ci pales sta tions com mer ciales à To ron to et à Mont réal sont af fi‐ 
liées aux ré seaux amé ri cains Na tio nal Broad cas ting Com pa ny (NBC)
ou Co lum bia Broad cas ting Sys tem (CBS) qui ne cachent pas leurs pré‐ 
ten tions sur le Ca na da (Aird, 1929, 11). Or, la bar rière lin guis tique agit
déjà  : la prin ci pale sta tion fran co phone, CKAC – Mont réal, se dé‐ 
marque net te ment de ses ho mo logues de langue an glaise en pro‐ 
gram mant très peu d’émis sions amé ri caines, la plu part de celles- ci
étant des concerts de mu sique pro ve nant de l’Or chestre phil har mo‐ 
nique de New York et de grands en sembles com pa rables (Fi lion, 1996,
451). Ce cas par ti cu lier, mais si gni fi ca tif, ré vèle que la radio fran co‐ 
phone cor res pond donc peu à la me nace que cer tains ont voulu faire
d’elle en mi li tant pour l’éta ti sa tion, un pro jet quelque peu uto pique
dans le contexte de l’époque.

11

Une na tio na li sa tion in com plète
En créant la Com mis sion ca na dienne de la ra dio dif fu sion (rem pla cée
en 1936 par la SRC), la Loi sur la ra dio dif fu sion de 1932 inau gure une
nou velle ère ca rac té ri sée par la main mise théo rique de l'État fé dé ral
au moyen d’une So cié té d’État (Crown Cor po ra tion en an glais). Un ré‐ 
seau « na tio nal », une ap pel la tion sou vent confon due dans les cercles
of fi ciels avec «  pu blic  » (Raboy, 1990, 20), est ainsi consti tué pour
cha cun des deux mé dias - la té lé vi sion ap pa raî tra en 1952 - dans l’une
et l’autre des deux langues, don nant ainsi la chance aux Ca na diens
an glais et aux Ca na diens fran çais d'af fir mer cha cun leur ori gi na li té. Il
ap par tient dé sor mais à la So cié té d’État de pro duire des émis sions et
de les dif fu ser grâce à la construc tion de ses propres sta tions, par
l’éta ti sa tion des sta tions pri vées ou en core par l’af fi lia tion de celles- ci
au ré seau pu blic. Or, né ces si té éco no mique oblige, c’est plu tôt cette
der nière voie qui sera sui vie, le re cours aux sta tions pri vées s’avé rant
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un com plé ment né ces saire au ré seau de base dans cette vaste éten‐ 
due géo gra phique qu’est le Ca na da, peu peu plé, par ailleurs aux prises
avec la crise éco no mique tout au long des an nées 1930. Ainsi, les sub‐ 
sides gou ver ne men taux ne se ront ja mais à la hau teur de la tâche et la
com mer cia li sa tion des ondes se pour sui vra au moyen de la pu bli ci té.
À en juger par le dis cours do mi nant, cette ré clame pu bli ci taire, en
cal quant la ra dio dif fu sion ca na dienne sur le mo dèle amé ri cain, de‐ 
vrait donc né ces sai re ment contrer l’ef fort de ca na dia ni sa tion des
ondes.

La pu bli ci té, fac teur d’amé ri ca ni sa tion ?

En prin cipe, il fal lait dé char ger la radio ca na dienne de ses obli ga tions
pu bli ci taires en lui don nant une struc ture ju ri dique et po li tique dis‐ 
tincte de son ho mo logue (et concur rente) amé ri caine. Or, le fi nan ce‐ 
ment de la so cié té d’État par le tré sor pu blic ne sera ja mais en tiè re‐ 
ment concré ti sé. Par leur part, les sta tions pri vées échap pèrent à la
na tio na li sa tion an non cée par la loi sur la ra dio dif fu sion tout en étant
frap pées jusqu’en 1958 de l'in ter dic tion de se consti tuer en ré seaux
pri vés. Fut donc ins tau ré un sys tème hy bride, à che val entre le privé
et le pu blic, par ta gé entre la pu bli ci té et les sub sides, et ainsi sou mis
à la ten ta tion de la ren ta bi li té à tout prix.

13

Ainsi, l'ar gu ment éco no mique teinte for te ment les grands dé bats sur
la ra dio dif fu sion ca na dienne, la SRC/CBC n'ayant pas les moyens
d'as su mer la pro duc tion d'une grille de pro gram ma tion en tiè re ment
ca na dienne, dans les deux langues, en dépit du man dat que lui
confiait la loi. De tout temps, il semble que l’im por ta tion d’émis sions
amé ri caines ait donné un fort ren de ment, ces pro duits étant déjà
amor tis dans leur mar ché d’ori gine et ven dus en suite à bas prix. Dès
le dé part, il y eut donc com man dite à la radio tant pu blique que pri‐ 
vée, tant fran co phone qu'an glo phone, et im por ta tion d’émis sions
étran gères, deux élé ments sou vent étroi te ment liés. Quelle fut l’am‐ 
pleur de ce phé no mène ?

14

La Com mis sion Aird, comme celles qui sui vront, dé plore les liens
entre la culture de masse et la consom ma tion de masse, à plus forte
rai son lorsque toutes deux sont as so ciées à l'amé ri ca ni sa tion. L’ins‐ 
tau ra tion de la radio pu blique au Ca na da vi sait d’ailleurs à sa tis faire
les as pi ra tions d’une élite, la Ca na dian Radio League (Ligue ca na ‐
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dienne de la ra dio dif fu sion) en tête de liste, par ti cu liè re ment ac tive
au Ca na da an glais. Il est vrai que les émis sions com man di tées au
cours des an nées 1940 et 1950 ren voient toutes au di ver tis se ment
léger, c’est- à-dire des radio- feuilletons et des pro grammes de va rié té
qui en ap pellent à de vastes au di toires et jouissent de cotes d’écoute
ex cep tion nelles (Fi lion, 1997). Or, parmi les émis sions les plus pri sées
par les Ca na diens de langue fran çaise, il en est très peu qui soient
d'ori gine amé ri caine. Certes, les émis sions po pu laires sont com man‐ 
di tées no tam ment par les grandes firmes amé ri caines comme Lever
Bro thers, Proc ter & Gamble ou Kraft et peuvent avoir été faites à
l'amé ri caine. Mais il n'en reste pas moins qu'elles ont été écrites, in‐ 
ter pré tées et pro duites au Qué bec pour le grand pu blic fran co phone
qui s'est re con nu en elles au point d'en faire des suc cès dé sor mais
ins crits dans le pa tri moine col lec tif, au cœur de l’ima gi naire et de l’af‐ 
fir ma tion iden ti taires (Nguyên- Duy, 1999, 154-155). L’im mense suc cès
des té lé ro mans qué bé cois au quel nous fai sions plus haut ré fé rence
plonge d’ailleurs ses ra cines dans la non moins grande fer veur po pu‐ 
laire à l’en droit des «  ra dio ro mans ». Au contraire, les com man dites
de la CBC sont as so ciées à des émis sions di rec te ment im por tées des
grands ré seaux amé ri cains  : en an glais, la pu bli ci té est étroi te ment
liée au di ver tis se ment po pu laire d'ori gine étran gère et est donc fac‐ 
teur d’amé ri ca ni sa tion. De ma nière éton nante, cette même com mer‐ 
cia li sa tion au Ca na da fran çais est plu tôt à l’ori gine d’une autre forme
d’amé ri ca ni té, c’est- à-dire de l’éclo sion sur les ondes d’une forme de
culture dis tincte en terre d’Amé rique sans être états- unienne pour
au tant (Fi lion, 1997). Car il au rait été dif fi cile d’échap per com plè te‐ 
ment au mo dèle amé ri cain dans les condi tions de proxi mi té avec
l’em pire et de dé pen dance à l’en droit des sta tions com mer ciales dont
la crois sance ne souf fri ra pas vrai ment de la main mise gou ver ne men‐ 
tale.

L’ex pan sion du sec teur privé

La SRC/CBC avait no tam ment pour man dat d’ac qué rir les sta tions
pri vées, par achat, bail ou ex pro pria tion. C’est le prin cipe même de la
na tio na li sa tion – ou éta ti sa tion – qui vi sait à pla cer un jour l’en semble
de dif fu seurs sous le giron de l’État fé dé ral. Or, les cir cons tances ont
plu tôt mené à éta blir des « conven tions d'ex ploi ta tion avec des sta‐ 
tions pri vées pour l'émis sion de pro grammes na tio naux », une dis po ‐
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si tion conte nue fort à pro pos dans la loi. C’est donc dire que les sta‐ 
tions pri vées de vaient de meu rer in dé pen dantes ou s’af fi lier au ré seau
«  na tio nal  », une me sure adop tée afin de bri ser les pré ten tions des
grands ré seaux amé ri cains en sol ca na dien. Les sta tions pri vées vont
pro fi ter ainsi d'une source d'ap pro vi sion ne ment en émis sions à bon
mar ché de la part du ré seau pu blic, aussi bien en an glais qu’en fran‐ 
çais. En consé quence, mal gré la me nace de na tio na li sa tion, elles vont
sur vivre à la crise éco no mique comme au bou le ver se ment de la
struc ture du sys tème de ra dio dif fu sion, et même pros pé rer. Cela fait- 
il d’elles né ces sai re ment des agents d’amé ri ca ni sa tion ?

Le cas de la sta tion ra dio pho nique CKCH que nous avons étu dié en
dé tail est exem plaire à cet égard. Créée par des in té rêts pri vés en
1932 à Hull (de ve nue Ga ti neau) à l’ex trême sud- ouest du Qué bec,
donc en bor dure du Ca na da an glais, la sta tion CKCH a puis sam ment
contri bué à l’iden ti taire ré gio nal et qué bé cois, pour ne pas dire
canadien- français. En ce qui a trait au fait fran çais, son ap port fut
consi dé rable car elle a per mis de doter la com mu nau té d’un es pace
pu blic. L’in for ma tion, l’édu ca tion et le di ver tis se ment ont trou vé en
elle une voix forte en dépit d’une cer taine com mer cia li sa tion qui,
comme à l’échelle qué bé coise, a en cou ra gé la pro duc tion d’émis sions
lo cales plu tôt que de mener à la re trans mis sion d’émis sions étran‐ 
gères. Par son af fi lia tion à Radio- Canada, CKCH fut aussi la cour roie
de trans mis sion d’une pro duc tion ra dio pho nique pro duite à Mont réal
et dis tri buée dans l’en semble de la dia spo ra canadienne- française,
fai sant d’elle un outil d’ar ri mage cultu rel au reste du Qué bec de ve nu
un vé ri table « vil lage glo bal » (Fi lion, 2008). Ainsi, la radio au Qué bec,
même lorsque dé te nue par des in té rêts pri vés, ne s’est pas né ces sai‐ 
re ment faite agente d’ac cul tu ra tion, à plus forte rai son lors qu’af fi liée
au ré seau na tio nal.

17

L’ar ri vée de la té lé vi sion

En prin cipe, la ren ta bi li té éco no mique de vrait avoir en traî né l’im por‐ 
ta tion d’émis sions étran gères, ce que ne manque pas de dé plo rer le
rap port de la Com mis sion royale d'en quête sur l'avan ce ment des arts,
lettres et sciences (Mas sey, 1951). Selon son dis cours, seul un ser vice
pu blic peut veiller à l’édu ca tion na tio nale en frei nant la com mer cia li‐ 
sa tion des ondes à ou trance et en mous sant l’émer gence d’une iden ti‐ 
té com mune à tous les Ca na diens. À ce sujet, il n’est pas in utile de se
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rap pe ler l'échec du bi lin guisme au cours des pre mières an nées de
Radio- Canada. Cela a conduit dès 1938 à la sé pa ra tion des ré seaux ra‐ 
dio pho niques fran çais et an glais, di ri gés de puis Mont réal et To ron to.

En sep tembre 1952, les sta tions de té lé vi sion CBFT (Mont réal) et CBLT
(To ron to) étaient mises en opé ra tion. Or, après quelques mois d’un
bi lin guisme qui n’eût l’heur de sa tis faire per sonne, la dua li té ca na‐ 
dienne s’im po sait en core une fois dans les faits  : dès 1954, étaient
créés un ré seau de langue an glaise et un autre de langue fran çaise,
celui- ci étant pour l’es sen tiel confi né au Qué bec. À l’ins tar de la radio,
ces deux ré seaux de té lé vi sion étaient consti tués de sta tions de base,
donc pu bliques, et de sta tions pri vées af fi liées. Ainsi, la na tio na li sa‐ 
tion des ondes ca na diennes al lait de meu rer un pro jet in ache vé car le
sec teur privé, non seule ment n’al lait pas dis pa raître, mais al lait plu tôt
croître au gré de l’ex pan sion phé no mé nale de la té lé vi sion. La ques‐ 
tion de l’in fluence étran gère n’en pren dra que plus d’am pleur. Les
chiffres four nis à la Com mis sion royale d'en quête sur la radio et la té‐ 
lé vi sion (Com mis sion Fow ler) en 1957 sont très élo quents  : la té lé vi‐ 
sion ca na dienne de langue an glaise im porte plus de la moi tié de sa
pro gram ma tion (Smythe, 1957). Ainsi la CBC retiendra- t-elle le gros
de son au di toire avec des émis sions amé ri caines telles que The Perry
Como Show, Fa ther Knows Best, The All Star Theatre, The Ed Sul li van
Show et Dra gnet. Entre- temps, Mont réal est de ve nue un des plus im‐ 
por tants centres de pro duc tion té lé vi suelle au monde (Lau rence,
1990, 26). Les émis sions les plus re gar dées au ré seau fran çais pro‐ 
viennent tou jours du Qué bec, en par ti cu lier les té lé ro mans parmi les‐ 
quels La fa mille Plouffe et Les belles his toires des pays d’en haut at‐ 
teignent constam ment des som mets d’écoute (Fi lion, 1994, 188-189).
Ce phé no mène est- il en core per cep tible après 1958 alors qu’ap pa‐ 
raissent les ré seaux pri vés dont l’exis tence est dé sor mais lé ga le ment
au to ri sée ?

19

Ré gle men ta tion, concur rence et li bé ra ‐
li sa tion

Sous l’effet de l’en goue ment po pu laire pour la té lé vi sion, la par ti ci pa‐ 
tion ac crue de l'in dus trie pri vée de ve nait in évi table dans un contexte
de na tio na li sa tion in ache vée sinon in ache vable. Sans doute ins pi ré
par le suc cès com mer cial du mo dèle amé ri cain, et par le com pro mis
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consen ti par l’In de pen dant Te le vi sion Act de la Grande- Bretagne, le
gou ver ne ment fé dé ral, dé sor mais conser va teur, al lait mo di fier la Loi
ca na dienne sur la ra dio dif fu sion en 1958  : contrai re ment aux pré cé‐ 
dentes mou tures de 1932 et 1936, celle- ci au to rise alors la consti tu‐ 
tion de ré seaux pri vés de radio et de té lé vi sion. Au tre fois com plé‐ 
men taires, les sta tions pri vées de viennent donc concur rentes des ré‐ 
seaux d’État, un sta tut qu’elles dé tiennent en core de nos jours. Bien
qu'on parle of fi ciel le ment d’un sys tème unique, cette ex pres sion de‐ 
vient gal vau dée, sinon pour si gni fier que le sec teur pu blic et le sec‐ 
teur privé sont en prin cipe contrô lés par un seul or ga nisme, le Bu‐ 
reau des gou ver neurs de la ra dio dif fu sion (BGR) nou vel le ment créé
en 1958. La loi sur la ra dio dif fu sion de 1968 le trans for me ra en Conseil
de la radio et de la té lé vi sion ca na dienne (CRTC) – de ve nu en 1975
l’ac tuel Conseil de la ra dio dif fu sion et des té lé com mu ni ca tions ca na‐ 
diennes – sans en chan ger fon ciè re ment la vo ca tion. Ainsi, cette
agence de rè gle men ta tion, en prin cipe in dé pen dante du Par le ment,
doit veiller à ce que toutes les com po santes du sys tème contri buent à
l'at teinte des ob jec tifs à la ra dio dif fu sion ca na dienne, parmi les quels
l’unité na tio nale et l’iden ti té ca na dienne au moyen d’une pro duc tion
lo cale. De puis 1959, des règle ments ont été ainsi im po sés en ce qui a
trait aux quo tas de pro grammes étran gers. Sans en trer dans les dé‐ 
tails de cette rè gle men ta tion com plexe et chan geante, on peut dire
qu'elle fut peu contrai gnante.

L'échec de la ca na dia ni sa tion pour rait donc pro ve nir des au to ri tés et
de leur com plai sance avec le mi lieu des af faires. C’est en gros ce
qu’af firment le Co mi té consul ta tif sur la ra dio dif fu sion ca na dienne
(Fow ler, 1965), le Co mi té spé cial du Sénat sur les moyens de com mu‐ 
ni ca tion de masse (Davey, 1969), le Co mi té consul ta tif des té lé com‐ 
mu ni ca tions et de la sou ve rai ne té ca na dienne (Clyne, 1979), le Co mi té
d'étude de la po li tique cultu relle fé dé rale (Ap ple baum - Hé bert, 1982)
et d’autres en core en adop tant une pers pec tive stricte d’éco no mie
po li tique. Au cune de ces en quêtes ne fait grand cas des di ver si tés ré‐ 
gio nales ou du ca rac tère dis tinct du Qué bec fran co phone, sinon le
rap port du Groupe de tra vail sur la po li tique de la ra dio dif fu sion (Ca‐ 
plan - Sau va geau, 1986) qui af fir mait sans am bages que le sys tème de
ra dio dif fu sion ca na dien au rait été un échec sans la pré sence des Ca‐ 
na diens fran çais. On ne doit donc pas se sur prendre que la ra dio té lé ‐
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vi sion de langue fran çaise soit de ve nue un trem plin pour le ca rac tère
dis tinct du Qué bec.

No tons que de puis 1991, la Loi ca na dienne sur la ra dio dif fu sion rem‐ 
place le concept d'uni té na tio nale par celui de sou ve rai ne té cultu relle
ca na dienne, qui n'est guère plus pré cis et tou jours aussi dif fi cile à at‐ 
teindre, en par ti cu lier là où l’au di toire par tage les grandes dé ter mi‐ 
nantes de la culture amé ri caine. Tout au plus, la loi reconnaît- elle que
« les radio dif fu sions de langues fran çaise et an glaise, mal gré cer tains
points com muns, dif fèrent quant à leurs condi tions d’ex ploi ta tion et,
éven tuel le ment, quant à leurs be soins ». Suffirait- il de mul ti plier les
pro duc tions ca na diennes si les fi nances le per met taient  ? La de‐ 
mande le justifie- t-elle d’un océan à l’autre  ? On peut en dou ter
puisque «  les émis sions ca na diennes de langue an glaise n’ont pas
connu le même suc cès que les émis sions ca na diennes de langue fran‐ 
çaise au près du pu blic […] le pro blème pour rait ne pas pro ve nir d’un
manque d’émis sions, mais plu tôt d’un manque de té lé spec ta teurs  »
(Ca na da, 2003, 108).

22

À l’ère de la post- télévision
Cette forte iden ti fi ca tion col lec tive au moyen des mé dias est- elle en‐ 
core d’ac tua li té ? Il est dif fi cile d’y ré pondre en rai son de la ca rence
de grandes études ré centes com pa rables à celle de 2003. Par ailleurs,
le pay sage mé dia tique se trans forme consi dé ra ble ment en notre ère
de post- télévision (La france, 2009, 15). En dépit de la fin de la té lé vi‐ 
sion an non cée (Mis si ka, 2009), l’écoute té lé vi suelle clas sique semble
se main te nir en di rect et en dif fé ré (Radio- Canada, 2015). Il n’en reste
pas moins que la tran si tion de l’ana lo gique au nu mé rique risque fort
de mo di fier les ha bi tudes et de rendre ca duque la ré gle men ta tion de
conte nu ca na dien (George, 2008, 254). L’abo li tion des quo tas de
conte nu ca na dien à la té lé vi sion avant 18 heures par le CRTC de puis
mars 2015 pour rait en effet an non cer un mou ve ment ir ré ver sible, les
ra dio dif fu seurs n’étant plus né ces sai re ment les in ter mé diaires obli gés
entre les pro duc teurs et les té lé spec ta teurs.

23

Or, l’écoute en dif fé ré et pui sée à de nou veaux vé hi cules pour rait,
mal gré tout, ne pas avoir dé tour né l’au di toire des pro duc tions qué bé‐ 
coises. D’une cer taine ma nière, elle est peut- être même venue ren‐ 
for cer cette écoute. Le phé no mène des Têtes à claques consti tue un
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bon exemple de réus site ini tiale sur l’In ter net avant de mi grer à la té‐ 
lé vi sion (La france, 2009, 75-77). Le cas de Série Noire nous semble
en core plus si gni fi ca tif  : des cotes d’écoute somme toute mo destes
lors de la pre mière sai son à l’hiver 2015 l’au raient nor ma le ment
menée à sa fin, un sort évité par le fort en goue ment que ses adeptes
ont ex pri mé au moyen des mé dias so ciaux. Il semble donc né ces saire
comme ja mais de fa vo ri ser la pro duc tion lo cale et de per mettre aux
créa teurs d’ali men ter notre sou ve rai ne té cultu relle. Le for mat de nos
émis sions est sou vent d’ins pi ra tion amé ri caine (Sau va geau, 2009).
Mais leur pro duc tion, leur ton, bref leur es prit, de meurent un as sem‐ 
blage ori gi nal (Ber nard, 2009 ; Pré mont, 2010) et consti tuent donc un
pa tri moine im ma té riel pré cieux.

Conclu sion
De puis les ori gines de la ra dio dif fu sion, on as so cie le libre mar ché à
l'amé ri ca ni sa tion de l’en semble du Ca na da, jus ti fiant ainsi l’in ter ven‐ 
tion de l'État fé dé ral qui, seul, au rait le pou voir de dé ter mi ner les pra‐ 
tiques cultu relles des Ca na diens. Or, sans être to ta le ment non- fondé,
cet ar gu ment oc culte néan moins une réa li té for te ment tein tée par la
ligne de par tage assez nette que la radio et la té lé vi sion au raient
contri bué à raf fer mir plu tôt qu’à ef fa cer. Les ins ti tu tions pu bliques,
les sub ven tions et les di verses ré gle men ta tions ont cer tai ne ment eu
un im pact sur les lois du mar ché. Mais les pu blics ca na diens et leurs
cultures res pec tives ont été – et sont en core - tout aussi ac tifs dans
le dé ve lop pe ment, ou l'échec, d'une pro gram ma tion ca na dienne es‐ 
sen tielle à l’af fir ma tion et au dé ve lop pe ment iden ti taire. Ainsi, le Ca‐ 
na da an glais se rait «  une na tion ab sente  » sur le plan cultu rel pour
au tant que la radio et la té lé vi sion en té moignent (Neil sen, 1994, 60).
En ce do maine, il n’y a qu’au près de la com mu nau té fran co phone que
les émis sions dites «  ca na diennes  » jouissent année après année
d’une fer veur ex cep tion nelle au près de l’au di toire, une réa li té qui re‐ 
monte au début de la radio et qui per siste en core au jourd’hui en dépit
de la mul ti pli ca tion des chaînes, de l’ou ver ture sur l’ex té rieur et du
glis se ment vers d’autres pla te formes.
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Vi gou reux, so li de ment grou pé et pro fon dé ment en ra ci né, le Qué bec
de meure néan moins un mar ché nu mé ri que ment li mi té. Sans en trer
dans le débat sur la « qua li té » des émis sions pro po sées par le sec teur
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RÉSUMÉS

Français
En notre époque de mon dia li sa tion triom phante, la ques tion des spé ci fi ci tés
na tio nales est- elle en core d’ac tua li té ? Dans une pers pec tive vé ri ta ble ment
so ciale, l’éton nant phé no mène iden ti taire de la fran co pho nie ca na dienne
rap pelle la né ces si té de consi dé rer le mi lieu cultu rel ori gi nal tout au tant,
sinon da van tage, que la stricte éco no mie po li tique. Ce pa tri moine ré sulte
d’une suc ces sion de contextes his to riques et ne sau rait être com pris qu’en
re con nais sant le rôle des usa gers  : au Ca na da, ces der niers se di visent de‐ 
puis long temps en deux prin ci pales com mu nau tés lin guis tiques, pour ne
pas dire deux en ti tés na tio nales dis tinctes, qui ar rivent à des ni veaux forts
dif fé rents quant à la consti tu tion de l’iden ti té col lec tive au moyen des mé‐ 
dias de masse.

English
In our glob al iz a tion era, can a na tion re main dis tinct ? Has cul tural sov er‐ 
eignty be came ob sol ete  ? The out stand ing sense of com munity among
French- speaking Ca na dians calls for a cul tural ana lysis bey ond the typ ical
polit ical eco nomy per spect ive. Fur ther more, this per en nial phe nomenon
stems from a series of his tor ical mo ments and must be put in the long run
con text. Me dias are part of a broad so cial sys tem among which users play a
fun da mental de fin ing role. Since the birth of mod ern Canada, cit izen ship is
split in two main lin guistic com munit ies, if not two very dif fer ent na tional
en tit ies  : both at tain a con trast ing state of col lect ive iden tity by means of
the mass media.
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