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RÉSUMÉ

Les dangers du tabac sont connus depuïs plus de 40 ans. Au Québec, le

tabagisme est, de loin, la principale cause de décès évitables. Malgré les

évidences médicales, le tabac demeure légal, accessible et acceptable dans

notre société.

La littérature soutient que les médias ont une grande influence sur

l’opinion publique et les politiques publiques. Plus particulièrement, on a

observé l’influence des couvertures médiatiques traitant de la santé sur les

politiques de santé publique, le public et l’agenda politique. Notre recherche

vise à documenter l’angle journalistique adopté vis-à-vis du tabac par deux

journaux métropolitains francophones à fort tirage. Elle est descriptive dans

la mesure où elle est orientée vers la définition de la nature du discours sur le

tabac, et l’évolution et la variation du discours dans deux journaux. Une

analyse de contenu a été effectuée sur 411 articles échantillonnés dans La

Presse et le journal Le Devoir entre 1990 et 2003.

Les résultats de l’étude documentent les thèmes et les cadres

employés par les journaux. Notre analyse révèle l’attrait de La Presse et du

journal Le Devoir pour les thèmes de la régulation du tabac. Plus

précisément, elle indique que La Presse et Le Devoir encouragent le

développement d’un climat principalement anti-tabac en accordant plus de

couverture médiatique à la présentation d’évènements et de messages

majoritairement en faveur de la régulation du tabac. Par ailleurs, notre

analyse expose l’existence de différences entre les stratégies de cadrage pro

et anti-tabac identifiées dans les journaux. De futures recherches devraient

s’attarder à évaluer l’efficacité des stratégies décrites dans notre étude.

Mots-clés : Journaux, tabagisme, politiques, lobbying médiatique.
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ABSTRACT

Health hazards of tobacco use have been known for more than 40

years. In Quebec, tobacco consumption is by far the leading preventable

cause of death. Despite strong scientific evidence, tobacco products remain

legal, accessible and acceptable in our society.

The Iitt:erature states that news media have great influence on public

opinion and public policy. Particularly, news stories on health influence public

health policy, the public and the political agenda. Our study aims to assess

the nature of tobacco related issues covered by two metropolitan

francophone newspapers with wide circulation rates. It is descriptive since it

15 oriented at deflning the nature of the coverage of tobacco related issues

and the evolution and variation of the coverage in two newspapers. A content

analysis was performed on 411 articles appearing in La Presse and Le Devoir

between 1990 and 2003.

The results of this study describe the themes and frames used by the

newspapers. Our analysis reveals that La Presse and Le Devoir have great

interest in themes related to tobacco health policy aspects. Precisely, it

suggests that La Presse and Le Devoir encourage the development of an anti

smoking climate by concentrating their coverage on events and messages in

favor of tobacco control. Furthermore, our analysis also reveals a constrast in

the framing strategies of tobacco interest groups and tobacco control groups.

Further research should be done in order to evaluate the effectiveness of

theses framing strategies.

Keywords: Newspapers, tobacco, public policy, media advocacy.
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I. Introduction

Depuis plus de 40 ans, les résultats d’études associant le tabac à des

maladies mortelles telles que les cancers et les maladies cardiovasculaires ne

cessent de s’accumuler et d’être dévoilés au public. Toutefois, le tabac

demeure le seul produit légal, mortel lorsque utilisé tel que prescrit par son

fabriquant.

Depuis quelques années, les nombreuses mesures de contrôle du

tabac destinées à freiner l’usage du tabac chez les adultes et les jeunes ont

porté fruit. L’usage du tabac a diminué au Canada et notamment au Québec,

où la prévalence a connu la plus spectaculaire diminution en chutant de 8

points de pourcentage de 1999 à 2004, passant à un taux de 22 % (Santé

Canada, 2005).

Néanmoins, bien que l’usage du tabac ait diminué, le Québec compte

encore le second plus grand nombre de fumeurs au Canada, après le

Nouveau Brunswick, et plus de la moitié de tous les jeunes fumeurs

canadiens (10 à 14 ans) vivent au Québec (Statistiques Canada, 2004). Même

si plusieurs d’entres eux cessent de fumer, les jeunes adultes représentent

toujours le noyau dur des consommateurs de tabac (Info-tabac, 2004).

Sachant que 9O% des fumeurs adultes ont commencé à fumer durant leur

adolescence (Institut de la statistique du Québec, 1998), la vulnérabilité des

jeunes aux messages de marketing du tabac inquiète puisque les jeunes

fumeurs d’aujourd’hui seront les fumeurs réguliers de demain.

L’ensemble de ces données confirme la nécessité de maintenir les

efforts de contrôle du tabac déjà entrepris par les groupes anti-tabac et de

s’assurer que les intervenants disposent de stratégies efficaces et cohérentes

selon le public et l’objectif visés. Outre la taxe sur la cigarette et les

législations, des méthodes de communications sont utilisées pour favoriser un

changement social au sein de la population en général (Siegel & Donner,

2004). Les médias écrits constituent une source d’information constante pour
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l’ensemble de la population et son importance au sein de notre société a

largement été reconnue. En effet, de nombreuses études ont démontré

l’influence des médias sur l’opinion publique et les politiques publiques

(McCombs et al., 1997). Chapman & Lupton (1996) indiquent notamment que

les couvertures médiatiques traitant du domaine de la santé ont une grande

influence sur les politiques de santé publique, le public, ainsi que l’agenda

politique.

Conséquemment, en cadrant d’une manière spécifique un message ou

un évènement, la presse écrite peut influencer directement les connaissances

et la compréhension d’évènements de la population. Comprendre comment

les médias cadrent ces messages est donc d’une grande importance puisqu’ils

n’influencent pas seulement quels faits sont présentés au public, mais

également comment ces messages sont perçus, et quelle importance le public

doit y rattacher (McCombs et al., 1997).

Récemment, quelques études ont montré comment les journaux

représentaient le tabac (Menashe & Siegel, 1998; Lima & Siegel, 1999;

Kennedy & Bero, 1999; Magzamen et al., 2001; Caburnay et al., 2003;

Durrant et al., 2003). À notre connaissance, aucune étude approfondie n’a

été réalisée sur ce sujet au Québec. Une étude québécoise a cependant

examiné l’impact des facteurs à la fois individuels et environnementaux (dont

la couverture médiatique) sur la consommation de tabac des hommes et des

femmes de 1978 à 1995 (Dedobbeleer et al., 2004).

Notre recherche s’inscrit dans ce contexte et vise à documenter l’angle

journalistique adopté vis-à-vis du tabac par deux journaux francophones à

fort tirage au Québec, entre 1990 et 2003. Elle va porter sur la nature du

discours transmis dans les journaux, l’évolution de ce discours dans le temps,

et la variation du discours selon les journaux analysés. Notre étude

permettra

1. d’approfondir l’étude de Dedobbeleer et al. (2004), portant sur la

couverture journalistique au Québec traitant du tabac au cours de
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quatre années, de 1990 à 1995, dans un des quotidiens métropolitains

francophones à plus fort tirage, La Presse.

2. de poursuivre cette étude dans le temps, de 1998 à 2003, par

l’analyse des articles sur le tabac des deux principaux quotidiens

francophones métropolitains du Québec : La Presse mais aussi Le

Devoir
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II. Revue de littérature

Dans le monde occidental, des images positives et négatives sont

véhiculées sur le tabac à travers le temps. Il est à la fois synonyme de plaisir,

de jeunesse, de cosmopolitisme ou de « tyran en blanc », de cancérigène et

de faiblesse morale.

Les mouvements prohibant la vente du tabac ont débuté dès la fin du

dix-neuvième siècle et sont nés en raison de condamnations morales qui

sévissaient à cette époque contre la cigarette. Le mouvement anti-tabac s’est

néanmoins effondré avec le début de la Première Guerre Mondiale. La vision

du soldat, cigarette à la bouche, bravant l’ennemi contre tout, a contribué à

donner à la cigarette un élan de patriotisme au sein de la population

(Gusfield, 1993).

Ce n’est qu’à partir de 1964, date à laquelle des données médicales sur

les méfaits de la cigarette ont commencé à apparaître et à être rapportées au

grand public, que la cigarette est devenue, pour certains, inacceptable

socialement. À partir de ce moment, les comptes rendus des données

médicales sur les effets du tabac font partie intégrante du travail de

journaliste. Le journalisme scientifique devient d’ailleurs une spécialité de la

profession au sein de plusieurs journaux et magazines (Gusfield, 1993).

Dans ce chapitre, nous présenterons premièrement le tabac en tant

que problème de santé publique au Canada, deuxièmement la prévalence du

tabagisme, troisièmement les médias et les politiques de contrôle du tabac,

quatrièmement les médias et les groupes de pression, cinquièmement

l’influence des médias et sixièmement notre conclusion.

L Le tabac en tant que problème de santé publique au Canada

Depuis plus de 40 ans, les résultats d’études associant le tabac à des

maladies mortelles telles que les cancers et les maladies cardiovasculaires ne



cessent de s’accumuler et d’être dévoilées au public. Mais plusieurs autres

problèmes de santé, tels les maladies respiratoires, l’ostéoporose, la

ménopause précoce, les cataractes, les effets sur le foetus (faible poids à la

naissance, mortinaissance, mort soudaine du nouveau-né), pour ne

mentionner que ceux-là, sont également associés à l’usage du tabac (Institut

de la statistique du Québec, 1999 (1)). Toutefois, malgré le fait que le tabac

soit responsable d’un tiers des cancers, il demeure le seul produit légal,

mortel lorsque utilisé tel que prescrit par son fabriquant.

En Amérique du Nord, plus de décès sont attribuables à la

consommation de tabac qu’aux SIDA, accidents de la route, homicides,

drogues ïllicites, incendies et suicides, tous combinés (Galen et al., 1995). Au

Canada cette année, 45 000 personnes mourront du tabac, dont au moins

1000 d’entre eux seront des non-fumeurs (Santé Canada, 2005). Au Québec,

le tabagisme affecte près du tiers de la population québécoise âgée de 15 ans

et plus et on estime à plus de 13 000 décès le tribut annuel du tabagisme

(MSSS, 2005). Le tabagisme est, de loin, la principale cause de décès

évitables au Québec (MSSS, 2005).

2. Prévalence du tabagisme

En 1965, près de la moitié de la population canadienne âgée de 15 ans

et plus était constituée de fumeurs (49,5%) (Institut de la statistique du

Québec, 1999 (2)). En 1985, on observe un taux de prévalence canadien de

35% et en l’espace de 15 ans, il chute de 10%, passant de 35% à 25% de

1985 à 1999 (Statistique Canada, 2000). Les récentes données canadiennes

font état d’un taux de prévalence du tabagisme de 20% pour l’année 2004

(Santé Canada, 2005).

Au niveau provincial, le Québec détenait depuis 2002 et jusqu’à tout

récemment, les taux de prévalence du tabagisme les plus élevés au Canada

(Santé Canada, 2004, 2005). Toutefois, le Québec accuse le même recul du



tabagisme qu’au Canada mais avec des taux de prévalence de 2% à 5% plus

élevé que la moyenne canadienne et ce depuis les 5 dernières années (Santé

Canada, 2004). L’usage du tabac a diminué au Canada mais aussi au Québec,

où la prévalence a chuté de 3 points en l’espace d’un an, passant à un taux

de prévalence de 22 % en 2004 (Santé Canada, 2005).

Selon l’Enquête québécois’e sur le tabagisme chez les élèves du

secondaire de 1998, le déclin rapide de la prévalence du tabagisme observé

dans les années 70 et 80 a ralenti au cours des années 90, autant au Canada

qu’aux Etats-Unis. « Ce phénomène serait principalement attribuable à une

augmentation du tabagisme chez les jeunes » (Institut de la statistique du

Québec, 1998). Cette affirmation est confirmée par un grand nombre

d’études. Les récentes données de Santé Canada révèlent que les jeunes

adultes de 20-24 ans représentent toujours le noyau dur des consommateurs

de tabac puisque cette tranche d’âge présente les taux de prévalence les plus

élevés dans toutes les provinces canadiennes. Au Québec, 34% des jeunes

québécois âgés de 20-24 ans fument alors que le taux de prévalence pour

l’ensemble de la population a connu sa plus spectaculaire diminution

en 2004 (Santé Canada, 2005).

3. Les médias et les politiques de contrôle du tabac

Au Canada, l’annonce des méfaits du tabac sur la santé des fumeurs et

des dangers de la fumée secondaire a fait naître une variété de programmes

et de politiques de lutte anti-tabac. Parmi ceux-ci figurent des programmes

éducatifs et des législations haussant la taxe sur les ventes de cigarettes,

limitant l’usage de la cigarette dans les lieux publics, interdisant la publicité

du tabac et la vente de cigarette aux mineurs et exigeant des avertissements

sur les paquets de cigarettes (Dedobbeleer et al., 2004). La mise en
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application de chacun de ces règlements a mené à bien des débats rapportés

par les médias.

En fait, le contrôle du tabac a toujours été un sujet « digne de

nouvelles » (Chapman, 1999; Menashe & Siegle, 1998). Sur une année

échantillonnée, Lupton (1995) a calculé que 38% de toutes les premières

pages du Sydney Morning Herald traitaient d’au moins un sujet relié à la

santé et que parmi celles-ci, les nouvelles traitant du tabac se retrouvaient

deuxième en terme d’importance, suivant celles traitant des services de

santé.

En période de controverse, le tabac fait partie des manchettes de

façon journalière (Baumgartner & Jones, 1993) et des conférences sont alors

organisées par les revues médicales, le gouvernement ou par des agences

non gouvernementales de promotion de la santé (Pierce & Gilpin, 2001). Les

médias choisissent alors de cadrer (« frame ») les messages sur le tabac en

fonction de leur opinion sur le sujet et participent donc directement au

développement de connaissances. Les médias possèdent ainsi le pouvoir

d’influencer la compréhension des évènements par la population.

Le terme « cadre » fait référence au travail entrepris par le peintre ou

le photographe lorsqu’il reproduit une image. Certains éléments sont

sélectionnés pour faire partie de l’image parce qu’ils contribuent à sa

composition, alors que d’autres sont ignorés et laissés à l’extérieur du cadre

parce qu’ils sont vus comme sans importance ou déplacés (Wailack et ai,

1993).

Wallack et aI. (1993) ont expliqué dans leur livre, Media advocacy and

Public Hea/th: Power for Prevention, l’action de cadrer un message en

journalisme. Pour eux, les médias de masse procèdent par deux étapes. Dans

un premier temps, ils choisissent de porter l’attention sur un groupe de

personnes ou un évènement. Ils contribuent ainsi à mettre le sujet à l’agenda

public. Dans un second temps, ils cadrent leur message, en indiquant au
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public ce qui est important de savoir à propos du sujet (Wallack et al., 1993).

Comprendre comment les médias cadrent ces messages est ainsi d’une

grande importance puisqu’ils influencent non seulement quels faits sont

présentés au public, mais également comment ces messages sont perçus, et

quelle importance le public doit y rattacher (McCombs & Shaw, 1972;

McCombs et al., 1997; Entman, 1993).

4. Les médias et les groupes de pression

Pierce & Gilpin (2001) ont montré que les médias de masse peuvent

influencer les fumeurs soit par l’entremise des messages anti-tabac émis par

les groupes de santé publique dénonçant le tabagïsme, soit par l’entremise du

marketing de l’industrie du tabac qui fait la promotion des habitudes

tabagiques. Pour Wallack et al. (1993), ceci montre comment deux messages,

évocateurs d’émotions fortes, peuvent être utilisés pour décrire une même

habitude mais l’un en transmettant une image positive et encourageante

alors que l’autre communique une image négative et hostile.

De manière stratégique, les médias sont employés pour mobiliser le

support pour des projets ou pour modifier les politiques déjà en place. C’est

ce que l’on appelle le lobbying médiatique (media advocacy). Pour Wallack et

al. (1993), « media advocacy uses a range of media and advocacy strategies

to define and stimulate broad-based coverage of health or social issues to

reframe and shape public discussion, to increase support for and advance

healthy public policies» (Wallack et al., 1993).

Au niveau de la santé publique, Woodruff (1996) voit le lobbying

médiatique comme une procédure qui consiste à utiliser de manière

stratégique les médias de masse pour venir en support aux organismes

communautaires dans leur lutte pour taire avancer les politiques publiques, et

ceci en exerçant des pressions au niveau des décideurs politiques. Le
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lobbying médiatique contribue donc au développement et à l’implantation

d’initiatives sociales et politiques, qui font la promotion de la santé et du bien-

être et qui s’appuient sur les principes de justice sociale (Wallack et al.,

1993).

Par contre, le lobbying médiatique peut également prendre la forme

d’un marketing social qui encourage les produits du tabac et affaiblit ainsi les

efforts de promotion de la santé.

Tout comme le tabac, l’alcool possède une double image. Mosher

(1999) a examiné les stratégies médiatiques employées par l’industrie de

l’alcool. Habilement, l’industrie de l’alcool a mis sur pied des messages

médiatiques suggérant la consommation de boissons alcoolisées afin

d’exprimer son individualité et elle a fait en sorte que la consommation de ses

produits soit associée avec des symboles culturels et de liberté, de fêtes et

d’excellence athlétique (Mosher, 1999).

En matière de tabac, l’annonce des conséquences néfastes du tabac

sur la santé de la population a certainement contribué à faire reculer le taux

de prévalence du tabagisme (Institut de la statistique du Québec, 1998).

Néanmoins, pour que le tabac demeure légal et accepté dans notre société,

son fabriquant dispose de stratégies de lobbying et de marketing puissantes

et des techniques de cadrage efficaces.

Suite aux poursuites judiciaires intentées contre l’industrie du tabac en

1998 aux États-Unis, cette dernière s’est vue dans l’obligation de rendre

accessible tous ses documents sur les aspects budgétaires, sa planification et

ses politiques. Givel et Glantz (2001) ont analysé le contenu de ces

documents, ainsi que des documents gouvernementaux. Pour chacune des

controverses - droits des non-fumeurs, taxes d’accises sur le tabac ou

ASSIST, un programme anti-tabac éducatif financé par le fédéral, par

exemple - Givel et Glantz (2001) ont rapporté les stratégies employées par

l’industrie pour contrecarrer les efforts des groupes anti-tabac. Par exemple,

l’industrie a décidé d’aborder la controverse de la taxe d’accise sur le tabac en
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employant des tactiques d’alliance et de « cadrage ». On peut lire dans

l’étude que l’industrie du tabac désirait présenter le tabac comme un droit

civil et avoir le support des groupes comme les femmes, les minorités et

ACLU (Amerïcan Civil Liberties Union) (Givel & Glantz, 2001). L’analyse de

contenu réalisée par Givel et Gantz (2001) a permis de conclure que dans les

années 1990, l’industrie du tabac s’est engagée politiquement au niveau du

pouvoir législatif d’États, afin de pouvoir vendre le plus librement possible son

produit, en faisant appel au lobby, aux médias, aux relations publiques, aux

alliés ou en finançant directement les législateurs (Givel & Glantz, 2001).

Beaucoup d’études ont tenté d’analyser la relation de l’industrie du

tabac avec les jeunes. En particulier, deux études ont démontré le lien causal

entre la publicité de l’industrie du tabac et la progression vers le statut de

fumeur chez les jeunes. L’étude de Pierce et al. (1998) fournit des données

qui permettent d’indiquer que les activités de promotion et la publicité de

l’industrie du tabac peuvent mener les non fumeurs à devenir dépendants de

la cigarette. Cette découverte a par la suite été vérifiée par Biener et Siegel

(2000) qui ont démontré que « attending to cigarette advertising and

becoming involved in tobacco product promotion by obtaining an item of

clothing, a sports bag, or some other piece of gear wïth a cigarette brand

logo on ït precede, and reliably predict, progression to establish smoking,

even when other factors that influence both smoking initiation and receptivity

to marketing are controlled for» (Biener & Siegel, 2000).

En conclusion, on observe qu’en matière de tabac, les médias se

retrouvent face à deux groupes d’influence les groupes anti-tabac et

l’industrie du tabac. Lors de débats, de controverses, les médias transmettent

ainsi l’information de l’un ou l’autre groupe.
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5. L’influence des médias

Les médias écrits constituent une source d’information constante pour

l’ensemble de la population et leur importance a largement été reconnue

dans notre société. En effet, de nombreuses études ont montré l’influence

des médias sur l’opinion publique et les politiques publiques (McCombs et al.,

1997; Gamson & Modigliani, 1989 (1); Lopez-Escobar, 1998; Fan, 1996). Plus

particulièrement, on a observé l’influence des couvertures médiatiques sur les

politiques de santé publique, le public et l’agenda politique (Lupton, 1994).

5.1. Les effets de la couverture médiatique

Quelques études ont évalué de manière quantitative, l’impact des

messages médiatiques liés à la santé sur la population.

En comparant le nombre d’articles publiés dans les journaux traitant du

tabac, avec les taux d’incidence d’abandon de fumer et d’initiation à la

cigarette, Pierce & Gilpin (2001) ont montré que l’incidence de

désaccoutumance du tabac chez les fumeurs d’âge moyen suit une tendance

remarquablement similaire à l’importance de la couverture médiatique. Pour

les auteurs, ce résultat indique que la couverture médiatique peut s’avérer un

outil important pour encourager des changements d’attitude chez les fumeurs

et avoir de grandes répercussions sur les politiques de contrôle du tabac aux

États-Unis et ailleurs (Wallack et al., 1993).

De même, Dedobbeleer et al. (2004), ont montré que les articles de

journaux parus au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique,

influençaient négativement le taux de prévalence de la consommation de

cigarettes chez les femmes et les hommes et la quantité de cigarettes fumées

par les femmes.

Borland & Balmford (2003) ont quant à eux cherché à mieux

comprendre les réactions provoquées par une campagne médiatique anti

tabac chez les fumeurs. Ils ont notamment examiné comment et sous

quelle(s) condition(s) ces réactions peuvent mener au désir de cesser de
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fumer. Les auteurs ont réalisé leur étude lors de la « National Tobacco

Campaign (NTC) » mise sur pied en Australie en 2001. Leurs résultats

montrent que la fréquence des pensées négatives sur le tabagisme était liée

aux activités de la campagne et que la publicité peut avoir des effets

bénéfiques pour au moins 3-4 semaines (Borland & Balmford, 2003). En

résumé, ces résultats révèlent que les campagnes médiatiques anti-tabac

d’une durée d’au moins 3-4 semaines, provoquent une augmentation de la

fréquence de pensées négatives à propos du tabac et une augmentation du

désir de cesser de fumer.

L’ensemble des études recensées s’aligne pour suggérer l’efficacité des

campagnes médiatiques dans le contrôle du tabac. Ceci peut être relié au fait

qu’ils fournissent à la majorité de la population, l’information touchant leur

santé et leur bien-être. Leur pouvoir peut toutefois être aussi lié au fait qu’ils

présentent pour discussion les préoccupations, évènements et controverses

médicales à l’agenda politique (Lupton, 1994). Les controverses médicales

ont généralement pour effet d’engendrer une réaction populaire dont

l’intensité varie selon la gravité du problème.

Une étude Canadienne, réalisée par Asbridge (2004), a examiné si la

couverture médiatique traitant de la fumée secondaire avait un impact positif

sur l’élaboration de règlements municipaux. L’étude a, en effet, montré que

les médias écrits avaient une influence positive sur le développement de

règlements municipaux sur le tabac. Les médias jouent ainsi un rôle clé dans

le développement de politiques publiques saines.

5.2. Méthodes d’analyse de la couverture médîatïque traitant du
tabac

Dans un éditorial de la revue Tobacco Contro4 Chapman (1999)

mentionnait que pour comprendre les efforts médiatiques mis en oeuvre par

l’industrie du tabac pour cadrer leur produit, par rapport aux efforts des

groupes anti-tabac, on ne pouvait pas se contenter de quantifier le nombre

de « hits » pour identifier un gagnant. Pour Chapman (1999), l’analyse du
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discours, l’étude de la perception qu’ont les audiences clés des messages

médiatiques et l’étude du codage des nouvelles par les journalistes, seront

tous nécessaires (Chapman, 1999). Pour Lupton (1994), l’analyse du discours

est une méthodologie idéale pour comprendre le rôle des médias. Elle devrait

être employée par les lobbyistes, puisqu’elle permet de comprendre comment

les choses sont dites et non seulement qu’est-ce qui a été dit (Lupton, 1994).

Depuis quelques années, des études ont tenté d’analyser les messages

médiatiques traitant du tabac. Nous en avons identifié six qui ont procédé à

ce type d’analyse. Elles diffèrent selon l’objectif de recherche, la

méthodologie et les résultats. Ces différences sont présentées ci-dessous.

5.2.1. Objectifs de recherche

Lima & Siegel (1999) et Magzamen et aT. (2001) ont cherché à

comprendre la position des journaux lors de débats sur des événements

particuliers. Ainsi, Lima & Siegel (1999) ont analysé le contenu de tous les

articles traitant du débat national sur les politiques du tabac alors que

Magzamen et al. (2001) se sont penchés sur l’adoption de la loi anti-tabac

dans les bars Californiens à la fin des années 1990.

Menashe & Siegel (1998), Kennedy & Bero (1999), Durrant et al.

(2003) et Caburnay et al. (2003) ont, pour leur part, étudié la couverture

journalistique du tabac au cours d’une période donnée, sans référer à un

évènement précis relié au tabac. Menashe & Siegel (1998) avaient pour but

de décrire et d’analyser la nature des arguments pro-tabac et anti-tabac au

cours du temps. Caburnay et al. (2003) cherchaient à évaluer l’état de la

couverture médiatique reliée aux comportements de santé pour que des

stratégies efficaces soient mises sur pied dans les petites communautés où

les médias peuvent être particulièrement influents. Cependant, comme le

sujet ciblé était le tabac, mais également l’alimentation et l’activité physique,

la portion d’analyse touchant le tabac reste peu approfondie. De manière plus
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exhaustive, Durrant et al. (2003) ont cherché à évaluer l’étendue et l’essence

de la couverture médiatique reliée au tabac.

Cinq études sur six se sont attardées à l’évaluation de la couverture

médiatique traitant du tabac en général. Kennedy & Bero (1999) ont préféré

se concentrer sur la fumée secondaire. Ils souhaitaient déterminer si les

études sur les effets de la fumée secondaire étaient représentées de manière

controversée par les médias écrits. Les chercheurs ont voulu évaluer

l’évolution des représentations journalistiques de la recherche sur les effets

de la fumée secondaire.

52.2. Méthodologie

Lieux géographiques

Cinq études sur six ont été faites aux Etats-Unis. Celle de Durrant et al.

(2003) a été menée en Australie.

Devis

Des six enquêtes descriptives, quatre ont été transversales et deux ont

été longitudinales.

• Recherches transversales

Lima & Siegel (1999), Magzamen et al. (2001), Caburnay et al. (2003)

et Durrant et al. (2003) ont conduit leur recherche à un moment précis.

Lima & Siegel (1999) et Magzamen et al. (2001) ont, comme nous

l’avons vu précédemment, concentré leur recherche sur la compréhension

d’événements particuliers liés au tabac. Siegel & Lima (1999) n’ont couvert

que l’initiation au débat médiatique d’intérêt, alors que Magzamen et al.

(2001) ont été les premiers à couvrir à la fois l’initiation et les répercussions

de la mise en vigueur d’une politique de contrôle du tabac.
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Caburnay et al. (2003) et Durrant et al. (2003) ont sélectionné leurs

articles au courant d’une seule année, en ne couvrant aucun évènement

spécifique.

• Recherches longitudinales

Les études de Menashe & Siegel (1998) et de Kennedy & Bero (1999)

ont été longitudinales, étalées sur 12 ans et 14 ans respectivement.

Échantillon d’articles sélectionnés

• Types de médias retenus et portée de l’étude (national vs local)

Chacune des études repérées a sélectionné les articles dans un seul

journal ou plus, dépendant de son objectif de recherche. Les journaux

peuvent être classés en fonction du nombre de lecteurs qu’ils visent, c’est-à-

dire selon qu’ils aient un caractère national ou local. Différencier les études

selon ce critère de sélection est particulièrement important puisqu’il influence

directement la portée d’une étude.

Parmi les six études, Magzamen et al. (2001) et Caburnay et al. (2003)

ont ciblé des journaux locaux alors que Menashe & Siegel (1998), Lima &

Siegel (1999), Kennedy & Bero (1999) et Durrant et aI. (2003) ont

sélectionné leurs articles dans des journaux nationaux.

- Journaux locaux

Magzamen et al. (2001) et Caburnay et al. (2003) visaient à analyser

la couverture médiatique du tabac en Californie et au Missouri. Magzamen et

al. (2001) ont échantillonné leurs articles à partir de tous les hebdomadaires,

les quotidiens, les magazines et les revues professionnelles publiés en

Californie. Le fait d’englober l’ensemble des publications californiennes

permet aux chercheurs d’examiner l’ensemble de la couverture des médias

écrits. Cette étude est donc plus complète que l’étude de Caburnay et al.

(2003) qui ne cible que les publications de quatre communautés moyennes

du Missouri.



- Journaux nationaux

Aux Etats-Unis, trois études ont échantillonné leurs articles dans des

journaux nationaux. Le choix des journaux pour chacune des études s’est

effectué en fonction de leur objectif de recherche. Menashe & Siegel (1998),

Lima & Siegel (1999) et Kennedy & Bero (1999) ont tous effectué une partie

de leur échantillonnage dans le Washington Post en raison de son rang de

leader en terme de journal politique.

Lima & Siegel (1999) cherchaient à comprendre comment les médias

abordaient le débat national sur le tabac en 1997-98 et ont échantillonné les

articles dans un seul journal, le WashIngton P054 en ignorant l’autre journal

reconnu en matière de politique nationale, le New York Times. Pour Menashe

& Siegel (1998), inclure le New York Times était essentiel pour réaliser leur

objectif de recherche puisque ce journal est reconnu comme le leader

national en matière « d’agenda setting », un thème central dans leur

recherche.

Finalement, Kennedy & Bero (1999) ont inclus en plus du Washington

Post et du New York flmes, le USA Today le Wall Street Journal et le Los

Angeles rimes. Les chercheurs ont procédé ainsi pour inclure les 5 journaux

dont les taux de circulation sont les plus élevés aux États-Unis. Les

chercheurs avaient préalablement observé que ces journaux publiaient le plus

grand nombre d’articles portant sur leur sujet d’intérêt, soit la recherche sur

les effets de la fumée secondaire, et que leurs articles étaient fortement

repris par les autres journaux américains. En faisant ce choix, Kennedy &

Bero (1999) ont pris comme critère d’inclusion le taux de circulation des

journaux puisque selon eux, il s’agissait d’une mesure objective du nombre

de personnes potentiellement exposée aux articles. Kennedy & Bero (1999)

se sont ainsi assurés d’observer l’exposition à l’ensemble des américains.

En Australie, Durrant et al. (2003) ont procédé similairement puisqu’ils

souhaïtaient analyser la couverture médiatique du tabac sur l’ensemble du

territoire australien. Par conséquent, ils ont échantillonné tous les quotidiens
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exposées aux articles.

Les études de Kennedy & Bero (1999) et de Durrant et al. (2003)

possèdent ainsi une portée que n’ont pas celles de Lima & Siegel (1999) et

Menashe & Siegel (1998).

Types d’articles et taille d’échantillon

Les études réalisées par Menashe & Siegel (1998), Lima & Siegel

(1999) et Kennedy & Bero (1999) ont toutes trois procédé à la collecte

d’articles en excluant tout texte d’opinion, c’est-à-dire les éditoriaux, les

chroniques et les lettres à l’éditeur. Magzamen et al. (2001), Caburnay et al.

(2003) et Durrant et al. (2003) ont quant à eux décidé d’inclure tous les

articles, en apportant une attention particulière aux articles d’opinion. En

soulignant cette distinction, les chercheurs de ces trois dernières études

rendaient possible l’interprétation des articles d’opinion. L’inclusion de ces

articles permettait, en outre, de repérer la position adoptée par les

journalistes lors d’un débat portant sur la question du tabac.

Parallèlement, le choix d’inclure ou non les articles d’opinion influence

directement la nature et la taille de la base de données de chacune des

recherches. En concentrant leur analyse exclusivement sur les articles de

nouvelles, Menashe & Siegel (1998), Lima & Siegel (1999) et Kennedy & Bero

(1999) ont non seulement modifié la nature de leur base de données mais

également réduit considérablement sa taille. En effet, ces trois études portent

respectivement sur l’analyse de 176 articles, 117 articles et 272 articles par

rapport aux 831 articles de Magzamen et al. (2001), 1373 articles de

Caburnay et al. (2003) et 1188 articles de Durrant et al. (2003). Cette

distinction méthodologique est importante puisque la nature et la taille de la

base de données influencent directement la puissance d’analyse d’une étude.



5.2.3. Résultats obtenus

Toutes les études ont au moins repéré les thèmes, les cadres ou les

positions prévalentes dans les articles échantillonnés.

Identification des principaux thèmes et cadres employés

Grâce à leur échantillon s’échelonnant sur plus de 12 ans, Menashe &

Siegel (1998) ont pu déterminer les cadres dominant les articles du New York

flmeset du Washington Post Les chercheurs ont observé la présence de 11

cadres pro-tabac et de 10 cadres anti-tabac dominant la couverture

médiatique sur le tabac. En 1999, Siegel et Lima ont publié une étude faisant

suite à celle de Menashe & Siegel (1998).

Puisque la couverture médiatique associée au débat national sur les

politiques du tabac de 1997-98 a été aussi exhaustive, Lima & Siegel (1999)

soulignent que la manière avec laquelle le problème a été cadré lors de ce

débat influencera sans doute l’élaboration des politiques sur le tabac dans le

futur. Les principaux résultats de cette étude révèlent que le tabac était

généralement cadré comme le problème des jeunes, et presque jamais

représenté comme un produit mortel. Les effets de la fumée secondaire

n’étaient, de plus, que très rarement discutés. Pour les auteurs, il est ainsi

primordial que les groupes pour le contrôle du tabac élaborent des stratégies

permettant de cadrer le tabac autrement qu’en tant que simple problème lié

aux jeunes s’ils veulent s’éloigner du discours tenu par l’industrie du tabac.

Finalement, Caburnay et al. (2003) ont pu témoigner de la rareté des

articles traitant des comportements de santé (moins de 2% de tous les

articles) dans la région du Missouri. Seulement la moitié des articles traitait

de prévention. Néanmoins, les auteurs ont constaté que le tabac constituait le

sujet le plus répandu (27%) parmi les articles échantillonnés. Caburnay et al.

(2003) en ont conclu que l’intensité et la nature de la couverture médiatique

devraient nettement être améliorées parce que les journaux locaux sont

particulièrement influents dans les petites communautés. Les auteurs ont
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noté l’importance d’élaborer des stratégies efficaces pour aider les

journalistes et les éditeurs à fournir une couverture médiatique traitant des

comportements de santé de manière plus abondante et de meilleure qualité.

Identification de la position adoptée par les médias envers le tabac

Les études de Kennedy & Bero (1999), Magzamen et al. (2001) et

Durrant et al. (2003) ont davantage cherché à comprendre la position

adoptée dans chacun des articles. Même s’il existe des différences notables

entre-elles - dont nous discuterons plus tard -, ces trois études ont privilégié

la compréhension des messages produits par les médias.

Malgré l’accumulation constante de preuves de 1981 à 1994 prouvant

les effets dévastateurs de la fumée secondaire, Kennedy & Bero (1999) ont

constaté que la couverture de presse sur la fumée secondaire maintenait que

les données scientifiques étaient controversées, témoignant ainsi du pouvoir

des médias à laisser subsister le doute auprès de la population sur les méfaits

de la fumée secondaire. Pour les auteurs, ces résultats confirment le besoin

pour les groupes anti-tabac d’élaborer des stratégies leur permettant de

contrebalancer la couverture médiatique sur les effets de la fumée secondaire

pour s’assurer de la justesse des propos transmis à la population. Les études

de Durrant et al. (2003) et de Magzamen et al. (2001) présentent des

résultats plus approfondis que Kennedy & Bero (1999) puisque contrairement

à ces derniers, les auteurs avaient entrepris d’inclure tous les articles

d’opïnion lors de la collecte de données. En faisant ce choix méthodologique,

les auteurs des deux études s’assuraient de pouvoir étudier en détail l’opinion

exprimée par les éditorialistes et les lecteurs.

Outre le constat d’une forte présence d’évènements liés au tabac dans

les journaux australiens, l’étude de Durrant et al. (2003) a révélé que la

couverture médiatique des évènements et des opinions reliés au tabac était

généralement positive envers le contrôle du tabac, et ceci pour plus de 62%

des articles analysés. Pour les auteurs, identifier les thèmes du tabac les plus
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évènements rapportés constituent un feedback constructif pour les groupes

de contrôle du tabac.

Finalement, Magzamen et al. (2001) ont repéré les arguments de

l’industrie du tabac et des groupes anti-tabac face à la loi californienne et la

position - positive, négative ou neutre - des articles publiés dans les médias.

Les auteurs ont démontré que les tactiques de l’industrie du tabac lui ont

permis de dominer la couverture médiatique traitant de l’adoption de la loi

anti-tabac dans les bars Californiens. Ils en ont conclu qu’en dépit d’un fort

appui pour la loi sur les bars sans fumée, les revendications de l’industrie du

tabac ont dominé la couverture de la presse écrite (Magzamen et al., 2001).

Variation de la couverture médiatique sur le tabac

Certaines études ont été capables de générer des résultats plus

approfondis étant donné leurs choix méthodologiques.

Variation de la publication sur le tabac au cours du temps

Les études de Durrant et al. (2003), Magzamen et al. (2001), Menashe

et al. (1998) ainsi que Kennedy & Bero (1999) ont échantillonné leurs articles

sur plusieurs années et sont en mesure d’évaluer l’évolution de la publication

sur le tabac au cours du temps.

L’étude de Durrant et al. (2003) n’a échantillonné qu’au courant d’une

année, en 2001. Cette restriction de temps ne permet pas aux auteurs

d’évaluer la variation de la couverture au cours des années, mais elle permet

de savoir à quel moment dans une année les sujets reliés au tabac sont

susceptibles d’être discutés. Suite à cette étude, les chercheurs ont trouvé

qu’une combinaison d’évènements locaux et de pressions exercées sur les

médias pouvait rendre le tabac attrayant auprès des médias.

Comme nous l’avons vu précédemment, Magzamen et al. (2001) ont

montré que l’industrie du tabac a dominé la couverture médiatique traitant de



l’adoption de la loi anti-tabac en Californie à la fin des années quatre-vingt

dix. Néanmoins, cette étude a révélé que malgré la couverture médiatique

asymétrique, les groupes anti-tabac ont réussi à soutenir la mise en

application de la loi. Ces derniers sont parvenus à faire passer leur message

en basant leur argumentation sur les droits des non-fumeurs et en

condamnant les manipulations de l’industrie du tabac. Au terme de la période

échantillonnée, Magzamen et al. (2001) ont conclu que les groupes anti-tabac

avaient finalement réussi à diffuser leur message auprès de la population et

des décideurs politiques en constatant l’implantation de la loi anti-tabac dans

les bars Californiens en janvier 1998.

Les deux dernières études — celles de Menashe et al. (1998) et de

Kennedy & Bero (1999) — constituent une classe à part. En effet, elles ont

chacune analysé la variation de la couverture médiatique sur le tabac sur plus

de 10 ans. Suite à l’analyse des cadres, Menashe et Siegel (1998) ont déduit

que le recul dans les progrès pour réduire la consommation de tabac était

attribuable au fait que les groupes anti-tabac n’aient pas su, contrairement à

l’industrie du tabac, développer un message consistent et puissant. En

modifiant leurs tactiques au cours des dernières années, les groupes anti

tabac sont passés d’un message évoquant la mortalité pour tous causée par

le tabac, fumeurs et non-fumeurs, à un message dénonçant la manipulation

des niveaux de nicotine, la manipulation du public et des jeunes par

l’industrie du tabac. Comme le mentionnent Iyengar (1991) et Wallack et al.

(1993), «one of the most important consequences of the way a public health

issue is framed is the solution to the problem that the frame implies »

(Menashe & Siegel, 1998). En modifiant leur message, les groupes anti-tabac

ont par le fait même modifié la solution. Celle-ci n’est plus d’enrayer le tabac

car il est mortel pour tous, mais d’empêcher l’industrie de manipuler les taux

de nicotine, de tromper le public et de cibler les jeunes. À la lumière de ces

résultats, Menashe et Siegel (1998) en concluent qu’il est primordial que les



groupes anti-tabac révisent leur message, s’ils veulent relancer les progrès

dans la réduction du tabagisme.

Finalement, l’échantillonnage sur plus de 14 ans de Kennedy & Bero

(1999) leur ont permis de conclure qu’au courant de ces années, la

couverture médiatique n’a cessé d’émettre des messages controversés,

doutant des résultats scientifiques, alors que les avancées scientifiques

permettaient d’affirmer les dangers de la fumée secondaire.

Variation de la couverture médiatique du tabac selon le journaliste

Seules les études n’ayant pas exclu les articles d’opinion étaient en

mesure d’évaluer la variation de la couverture médiatique selon le journaliste.

Parmi toutes les études ayant analysé la couverture médiatique sur le tabac,

seules celles de Caburnay et al. (2003), Durrant et al. (2003) et Magzamen et

al. (2001) avaient inclus les éditoriaux et les lettres à l’éditeur. De ces trois

études, Durrant et al. (2003) et Magzamen et al. (2001) ont analysé la

proportion d’opinions émises en faveur du contrôle du tabac, par rapport à

celles s’opposant au contrôle du tabac.

En Australie, Durrant et al. (2003) ont pu déterminer que 6l% des

articles d’opinion exprimaient des opinions en faveur du contrôle du tabac

alors que Magzamen et al. (2001) ont constaté qu’en Californie, seulement

41% des articles d’opinion appuyaient la réglementation du tabac, alors que

49% s’y opposaient, le restant des articles étant neutres.

6. Conclusions

Les études américaines et australienne examinées révèlent l’utilité des

médias en matière de santé et leur influence auprès de la population. Il

semble ainsi important de mieux comprendre comment les médias cadrent les

messages sur le tabac puisqu’ils peuvent jouer un rôle clé dans la lutte contre

le tabac. Les études longitudinales se sont révélées particulièrement



intéressantes pour examiner les tendances dans la couverture médiatique et

notamment dans les journaux.

À notre connaissance, aucune étude publiée au Canada n’a analysé en

profondeur la couverture médiatique du tabac. Il paraît donc pertinent de

décrire l’état de la couverture du tabac, d’identifier les stratégies de cadrage

employées et d’évaluer la variation de la couverture médiatique en fonction

du temps et du journal au Québec.
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III. Méthodes

L Type d’étude

L’étude est une analyse de contenu des articles publiés dans deux

journaux francophones à fort tirage au Québec : La Presse (tirage de 210 000

en semaine, 305 000 le samedi et 235 000 le dimanche) de 1990 à 2003 et

du journal Le Devoir (32 000 tirages la semaine et 52 500 le samedi et le

dimanche) de 1998 à 2003.

Elle est descriptive dans la mesure où elle est orientée vers la

définition de la nature du discours sur le tabac, l’évolution et la variation du

discours dans les deux journaux.

2. Échantillons d’articles

2.1. La couverture journalistique au Québec traitant du tabac au

cours de quatre années, de 1990 à 1995.

Les données utilisées dans ce volet ont été recueillies dans l’étude de

Dedobbeleer et al. (2004). La partie méthodologique a donc été développée

dans leur article.

Plusieurs étapes ont été nécessaires afin de constituer la base de

données. La première étape a été d’identifier les quotidiens au Québec dont

les articles ont été répertoriés pour la période d’intérêt, de 1990 à 1995. En

consultant les index, seuls les journaux La Presse, Le Soleil et The Gazette

étaient couverts pour l’ensemble de cette période. Le quotidien Le Soleil n’a

pas été retenu car seuls les quotidiens métropolitains ont été considérés.

La deuxième étape consistait à identifier la source permettant

d’accéder le plus rapidement aux articles publiés sur le tabac. La seule source

permettant de couvrir l’ensemble de la période à l’étude était l’Index papier

de l’Actualité, sauf pour les années 94 et 95. Pour les années 94 et 95, le CD

ROM «cbca » a été consulté. Une recherche de tous les articles publiés

contenant les mots « tabac », « cigarette », «nicotine », « fumeurs »,



«tabagïsme », ou «cigare» a été effectuée. Seuls les articles contenant les

mêmes descripteurs sur la liste produite par l’ordinateur et sur les

Index/Papier ont été conservés. Cet inventaire a donné lieu à une base de

donnée comprenant près de 1900 articles. Afin de pouvoir rechercher et

analyser des articles en entier, Dedobbeleer et al. (2004) ont choisi un sous-

échantillon. Tous les articles du mercredi et du samedi ont ainsi été

sélectionnés et une copie a été tirée à partir des micro-films de l’Université de

Montréal.

Dedobbeleer et aI. (2004) ont échantillonné leurs articles pour les

années 1978, 1979, 1981, 1985, 1988, 1990, 1991, 1994 et 1995, années

correspondant à des années d’enquêtes de Statistiques Canada. Pour notre

étude, nous avons retenu les 193 articles du journal La Presse publiés en

1990, 1991, 1994 et 1995.

2.2. La couverture journalistique au Québec traitant du tabac au

cours de cinq années, de 1998 à 2003.

La démarche utilisée dans l’étude de Dedobbeleer et al. (2004) a servi

de guide dans cette étude.

La première étape a consisté à repérer la source permettant d’accéder

le plus rapidement aux articles publiés sur le tabac entre 1998 et 2003. La

source la plus facilement et rapidement accessible s’est avérée être le moteur

de recherche « Biblio branché » généré par l’entremise du site Internet de

l’Université de Montréal. Ce moteur de recherche permet le repérage

d’articles, par mots clés, journal et date de parution, et leur consultation en

format numérique.

Des quatre principaux quotidiens métropolitains à fort tirage, La

Presse, Le Devoir, The Gazette et Le Journal de Montréa4 seuls La Presse et

Le Devoir étaient disponibles par l’entremise de Biblio branché. Selon nos

recherches, Le Journal de Montréal ne met aucune archive à la disposition du



pubTic alors que le journal The Gazette permet le repérage et la consultation

d’articles par mots clés et date de parution sur son site Internet, moyennant

un coût de 4,95$ par article. Une autre source, celle utilisée par Dedobbeleer

et al. (2004) et décrite précédemment, combinant le repérage d’articles à

l’aide du CD-ROM « cbca » et leur consultation sur micro film aurait été

possïble pour les articles de The Gazette mais aurait demandé un travail trop

volumineux dans le cadre de cette étude. Leur collecte aurait impliqué l’ajout

de plus de 300 articles à la base de données. Pour ces raisons, seuls les

articles de La Presse et du journal Le Devoir ont été repérés et indexés.

Afin de pouvoir joindre et comparer les articles du deuxième volet à

ceux du premier, la collecte des articles s’est faite selon les mêmes critères

définis par Dedobbeleer et al. (2004). Ainsi, tous les articles contenant les

mots « tabac », « cigarette », «nicotine », « fumeurs », « tabagisme », ou

«cigare» a ont été sélectionnés.

Tous les types d’articles ont été inclus à la recherche, qu’ils soient de

couverture « primaire », comprenant les nouvelles et les nouvelles brèves, ou

de couverture « d’opinion », comprenant les éditoriaux, les chroniques et les

lettres à l’éditeur. L’inclusion des articles d’opinion était fondamentale puisque

l’étude cherche à comprendre la nature des opinions transmises par les

journaux.

Par ailleurs, seules les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2003 ont été

retenues après 1995, puisqu’elles correspondaient à des périodes d’adoption,

d’application ou de retrait de mesures anti-tabac. Ces périodes étaient très

pertinentes pour notre recherche puisqu’elles étaient susceptibles d’impliquer

une couverture médiatique plus importante sur le sujet du tabac.

Afin d’avoir une base de données compatible avec l’étude de

Dedobbeleer et al. (2004), seuls les articles du mercredi et du samedi ont été

sélectionnés. Ces journées ont été retenues puisqu’elles correspondent à

celles où le tirage est le plus abondant. Finalement, les articles ne portant pas



clairement sur le tabac ou l’un de ses dérivés, ont été exclus de la base de

données.

Cet inventaire a permis d’ajouter 218 articles aux 193 articles récoltés

préalablement par Dedobbeleer et al. (2004). Au total, la base de données de

cette étude contient donc 411 articles, soit 296 articles de La Presse et 115

articles du journal Le Devoir

3. Codification et indexation des articles échantillonnés

La codification des articles a été faite progressivement, par ordre

chronologique, en débutant par les articles de La Presse, puis du journal Le

Devoir

• Indexation

En utilisant la grille de codification et d’indexation élaborée par Clegg

Smith et al. (2002), les 411 articles ont été indexés (annexe I). Tous les

articles ont été lus deux fois. Un code de référence a été attribué à chaque

article en fonction du numéro de l’article, du nom du journal, de la date de

parution, de la localisation de l’article (numéros du cahier et de la page), du

titre de l’article, du nom de l’auteur et du type d’article (i.e. nouvelle, rapport

de recherche, éditorial,...). La référence a été retranscrite afin de pouvoir

retrouver chaque article efficacement.

• Analyse de contenu

Les articles recueillis ont ensuite été classés en fonction des thèmes et

des cadres présents dans les articles. Le classement par thèmes permet

d’identifier le sujet relié au tabac qui est traité dans l’article (i.e. thèmes

économiques, de santé, de régulation du tabac ou de poursuites et de

pratiques de l’industrie du tabac) alors que le classement par cadres permet



de déterminer comment le journaliste traite et définit Je problème du

tabagisme (i.e. en adoptant, soit un point de vue pro-tabac, soit anti-tabac).

Dans une première phase, une lecture initiale des articles a permis

d’élaborer une liste de 32 thèmes reliés au tabac. Suite à la seconde lecture,

des catégories ont été élaborées et deux mesures ont été prises les thèmes

présents dans l’article et le thème central, ou dominant, de l’article. Il est à

noter que certains articles ne présentent qu’un seul thème.

Dans une deuxième phase, la lecture initiale des articles a également

permis d’identifier 16 cadres dans les articles. Lors de la seconde lecture, la

liste des cadres a été révisée et des catégories ont été établies 8 cadres

pro-tabac et 8 cadres anti-tabac. Le modèle élaboré par Menashe & Siegel

(1998) a été utilisé comme guide (annexes II et III). Les articles ont été relus

et deux mesures ont été prises : les cadres présents dans l’article et le cadre

central ou dominant, de l’article. Si un article ne mentionnait aucun cadre,

une annotation y était portée en conséquence. Dans la base de données, 124

articles ne disposent d’aucun cadre. Pour ces articles, l’analyse a seulement

porté sur les thèmes présents.

Pour classer les articles d’opinion exclusivement, l’analyse des positions

exprimées par les journalistes envers la régulation du tabac, dans les

éditoriaux, chroniques et lettres à l’éditeur, a été possible puisque les articles

ont été échantillonnés aux années correspondant à des périodes d’adoption,

d’application ou de retrait de mesures anti-tabac.

Au total, 34 éditoriaux, 7 chroniques et 22 lettres à l’éditeur ont été

classés en fonctïon de leur position « en faveur des régulations », « contre

les régulations », « partagée » ou « neutre ».

Les variations par année, thème et cadre ont été examinées. Des

analyses univariées ont été faites.
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IV. Résultats

1. Caractéristiques descriptives des articles

La recherche a permis de recueillir et d’analyser 411 articles traitant de

sujets reliés au tabac et publiés dans les deux principaux quotidiens

métropolitains francophones du Québec, La Presse et Le Devoir De ces

articles, 296 ont été échantillonnés pour La Presse au cours de 9 années,

entre 1990 et 2003 et 115 articles pour Le Devoir au cours de 5 années,

entre 1998 et 2003.

À chaque année échantillonnée entre 1998 et 2003, le nombre

d’articles recueillis dans La Presse a toujours été supérieur à celui du journal

Le Devoir L’année 1998 est celle où le plus grand nombre d’articles a été

récoltée à la fois pour La Presse et Le Devoir: 22% (65/296) des articles de

La Presse de 1990 à 2003 et 33% (38/115) des articles du journal Le Devoir

de 1998 à 2003 ont été échantïllonnés à cette année (Fig. 1). Pour La Presse,

77% (228/296) de ses articles ont été échantillonnés après 1998.

Pour La Presse, l’année 1990 correspond à celle où l’échantillonnage

d’articles sur le tabac a été le plus faible (6 articles). Pour Le Devoit le plus

faible échantillonnage d’articles s’est fait en 2000 et 2001, où 16 articles ont

été récoltés.
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Figure 1. Répartition du nombre d’articles échantillonnés de La Presse et
du journal te Devoir par année d’échantillonnage
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Lorsqu’il s’agit de traiter du tabac dans La Presse, l’article de nouvelles

est le type d’article le plus commun (fig. 2). En effet, les articles de nouvelles

représentent 86 % (255/296) de la couverture journalistique sur le tabac, et

les articles de nouvelles longues sont en majorité (193/296, soit 65%), suivis

des rapports de recherche (35/296, 12%) et des nouvelles brèves (27/296,

9%). La couverture d’opinion quant à elle inclut 25 éditoriaux (8%), 5

chroniques (2%) et 11 lettres à l’éditeur (4%) pour représenter 14%

(41/296) de la couverture journalistique sur le tabac dans le journal La

Presse.

Lorsqu’il s’agit de traiter du tabac dans Le Devoir (fig. 3), l’article de

nouvelles est également le type d’article le plus fréquemment retrouvé

(93/115, soit $l%). Parmi ceux-ci, les articles de nouvelles longues sont les

plus fréquents (62/115, 54%), suivis des nouvelles brèves (22/115, 19%) et

des rapports de recherche (9/115, 8%). La couverture d’opinion quant à elle

est présente dans 19% (22/115) des articles, incluant 8% (9/115)

d’éditoriaux, 2% (2/115) de chroniques et 10% (11/115) de lettres à

l’éd iteu r.

Figure 2. Répartition des types darticles au cours de 9 années
déchantillonnage dans le journal La Presse
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2. Thèmes

figure 3. Répartition des types d’articles au cours de 5 années
d’échantillonnage dans le journal te Devoir

La lecture initiale des 412 articles a permis d’élaborer une liste de 32

thèmes du tabac. Cette liste est présentée au tableau I. Lors de la seconde

lecture, ces thèmes ont été classés en 5 catégories : l’économie, la santé, la

régulation du tabac, les poursuites contre l’industrie du tabac et les pratiques

de l’industrie du tabac. Il est à noter que les thèmes de poursuites et de

pratiques de l’industrie du tabac forment chacun à la fois une catégorie et un

thème. Par ailleurs, la catégorie de la régulation du tabac a été divisée en

deux : les politiques de contrôle du tabagisme et les politiques de contrôle du

tabagisme juvénile.
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Tableau I. Thèmes du tahc retevds dans 411 articles des journaux La Presse et Le Devoir entre 1990 et 2003

2.1. Thèmes identifiés dans La Presse entre 1990 et 2003

2.1.1. Catégories de thèmes les plus mentionnées et les plus

dominantes dans La Presse entre 1990 et 2003

En considérant les fréquences pour les 5 catégories sur neuf ans

(tableaux II et III), la régulation du tabac constitue la catégorie la plus

mentionnée et la plus dominante dans les articles du journal La Presse. Ainsi,

34% (209/620) des articles mentionnent ce sujet et 43% (126/296) des

ÉCONOMIE
1- Contrebande du tabac
2- Coûts du tabac
3- Les taxes sur les cigarettes et la crise de la contrebande
4- Marketing du tabac
5- Revenus de lidustrie du tabac
5- Revenus de la venta de tabac
7- Revenus du gouvernement grâce au tabac
B- Tabacultaurs

SANTÉ
0- Dangers de la ftimée secondaire
10- Dangers du tabac
11- Prévalence du tabagisme
12- Prévalence du tabagisme ]uVénite

13- Propriéta(s) de la nicotine
14- Taux du mortalita dû au tabac
15- Méthodes pour cesser de timer

RÉGULATION DU TABAC

Politiques de contrôle du tabagisme
16- Politique de contrôle du tabagisme (sens précision)
17- Politiques pour réduire teaposition à la ftimée secondaire
18- Commanditas de industrie du tabac
19- Composition des cigarettes
20- Emballage du paquet de cigarettes
21- Venta de tabac dans s pharmacs
2?- Publicita du tabac
23- Taxes sur le tabac

Politiques de contrôle du tabagisme juvénile
24- Politiques de contrôle du tabagisme juvénile (sans précision)

25- Âge légal
26- Commanditas de industrie du tabac
27- Emballage des paquets de cigarettes
28- Venta de tabac dans les pharmacies
29- Publicita du tabac
30- Taxes sur le tabac

POURSUITES DE CINDUSTRIE DU TABAC
31- Poursuites de lèidustr du tabac

PRATIOUES DE LINDUSTRIE DU TABAC
32- Pratiques de lindustrie du tabac

articles ont pour thème principal la régulation du tabac.
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Tableau Il. Répartition des friérres du tabac mentionnés dans les articles cii journal la Presse par anrÉe déchantillomage

Nombre
Thèmes mentionnés dans la Presse 19911 1991 1994 1995 1998 1999 2000 2001 2003 total de %

mentions

ÉCONO1IE 2 11 48 9 18 14 26 11 24 163 26%

1-Contrebandedutabac 1 4 3 1 4 3 0 0 0 16 3%

2-Coitdutabac 0 0 2 2 2 2 3 2 1 14 2%

3- Les tases sur bs cigarettes et b cése de la contrebande 0 0 33 2 4 3 10 0 3 55 9%

4-Markettigdutabac 0 1 0 2 1 D 1 4 6 15 2%

5- Revenus de rrrdustrie du tabac 1 2 2 D 0 4 5 1 7 22 4%

6-Revenusdeeentedutabac 0 0 0 1 1 D 1 0 0 3 0%

7- Revenus du gouvenement grâce au tabac 0 4 8 1 5 2 6 2 6 34 5%

8-Tabaculteurs O O 0 0 1 D 0 2 1 4 1%

SANTÉ 2 8 18 10 30 11 41 34 17 171 28%

9-Dangers&tabac 0 2 6 4 12 4 15 15 7 65 10%

10- Dangers de la fumée secondaire 2 1 D 0 3 1 5 2 2 16 3%

11-Tauedemortalitéclîautabac 0 3 5 5 3 2 9 4 2 33 5%

12- Prévabnce du tabagisme 0 1 3 0 0 2 3 7 3 19 3%

13- Prévabnce cii tabagisme juvénile 0 1 4 1 2 1 8 3 1 21 3%

14- Propdété(s) de la ntotine D D 0 0 2 D 0 1 1 4 1%

15-Méthodespourcesserdeirner 0 0 0 D 8 1 1 2 1 13 2%

RÉGULATION DU TABAC 4 12 19 10 53 25 33 18 35 209 34%

Politiques de contrôle du tabagisme 4 11 13 9 44 23 24 16 35 179 29%

16- Poitjes de cmtrôle du tabagisme (sais çédsion) D 2 6 3 4 1 4 1 1 22 4%

17- Politjos pour réduée oeposition â la fumée secondafro 4 4 3 1 11 14 7 5 5 54 9%

18- Comandites de Ondustrie du tabac 0 1 D 1 19 2 4 4 20 51 8%

19- Composition des carettes D D O D D 1 0 1 D 2 0%

20- Esta!age du paquet de dgarettes O D 1 1 D 1 3 3 2 11 2%

21- Vente de tabac dans les pharmacies D D 1 0 3 D D D D 4 1%

22-Pubbdtésdutabac O D D 1 D 1 2 D 3 7 1%

23-TasessLxletabac 0 4 2 2 7 3 4 2 4 28 5%

Politiques de contrôe du tabagisme juvénile 0 1 6 1 9 2 9 2 D 30 5%

24- Poitges de cmtrôle du tabagisme (sais pécidon) D 1 6 1 5 1 4 2 0 20 3%

25-Âgelégai D O O D 1 0 2 D D 3 0%

26- Corwnsrdites de lindusthe du tabac D D D D D D 1 0 D 1 0%

27- Emaia!e du paquet de cigarettes D D O D 1 D O D D 1 0%

28- Vente de tabac dans les phamacies D D D D 1 D D D D 1 0%

29-Publhtésdutabac D D O D D 0 1 D D 1 0%

30-Taeesssletabac D D D D 1 1 1 D D 3 0%

POURSUITES DE L’INDUSTRIE DU TABAC o o o o 9 7 14 3 3 36 6%

31- Poursuitas de liidustie du tabac O O D D 9 7 14 3 3 36 6%

PRATIQUES DE L’INDUSTRIE DU TABAC 0 0 2 0 14 7 11 3 4 41 7%

32- Pratques de findustie du tabac D 0 2 D 14 7 11 3 4 41 7%

Total 8 31 87 29 124 64 125 69 83 620 100%
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Tableau III. Répartition des thèmes du tabac identiflés en position dominanta dans les articles du journal LaPresse par année d’échantillonnage

Nombre

Thèmes dominants dans La Presse 1990 1991 1994 1995 1998 1999 2000 2081 2003 total %
d’articles

ÉCONOMIE 2 3 31 1 7 3 2 7 6 62 21%
1-Contrebandedutabac 1 0 2 1 3 1 0 0 0 8 3%

2-Coûtdutabac 0 0 0 0 O O O 0 0 0 0%
3- Les taaes sur s cigarettes et la cre de la contrebande 0 0 29 0 3 0 2 0 0 34 11%

4-Marketngdutabac 0 1 0 0 0 0 0 3 4 8 3%

5- Revenus de Féidustrie du tabac 1 0 0 0 0 2 0 1 2 6 2%

6-Revenusdeventedutabac O O O O O O O 0 0 0 0%

7- Revenus du gouvenement grâce au tabac 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 1%

8-Tabaculteurs 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 1%

SANTÉ 0 2 4 2 16 2 14 15 7 62 21%

9-Dangersiitabac 0 2 4 1 4 1 7 7 3 2g 10%

10-Dangersdelafuméesecondre O 0 0 0 2 1 0 1 1 5 2%

11-Tauademortalitéiautabac O O O D 0 0 2 D 0 2 1%

12-Prévalanceôjtabagisme 0 D 0 0 0 0 1 4 0 5 2%

13- Prévalance ii tabagisme juvénile 0 0 0 1 1 0 3 1 1 7 2%

14- Propiété(s) de la ntotine O 0 0 0 1 D 0 1 1 3 1%

15- Méthodes pour cesser de ftaiier 0 0 0 0 8 0 1 1 1 11 4%

RÉGULATION DU TABAC 4 6 6 7 30 19 19 12 23 126 43%

Politiques de contrôle du tabagisme 4 6 5 7 25 18 17 10 23
r

115 39%

16- Politfles de cmtrôle du tabagisme (sans écision) 0 D 1 3 3 1 3 1 0 12 4%

17- Poïties pour réduire eaposition à la fumée secondre 4 2 0 1 5 13 5 3 4 37 13%

la- Corwnandites de l’éidustéo du tabac 0 0 0 1 13 1 3 4 16 38 13%

19- Composition des cigarettes O D O O 0 0 0 1 0 1 0%

20- Estalage du paquet de cigarettes D 0 1 0 0 D 3 1 1 6 2%

21- Vente de tabac dans les pharmacies 0 0 1 D 3 0 0 0 0 4 1%

22-Pubïcitésdutabac 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 1%

23-Taaessurletabac 0 4 2 1 1 2 2 D 2 14 5%

Politiques de contrôle du tabagisme juvénile 0 0 1 0 5 1 2 2 0 11 4%

24- Polimses de coetrâle du tabagisme (sans pécision) 0 0 1 0 1 1 2 2 0 7 2%

25-Âgelég 0 0 0 0 1 0 0 D 0 1 0%

26- Corsnandites de l’in&sthe du tabac O O O D D 0 0 D D D 0%

27- Entatage du paquet de cigarettes O 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0%

28- Vente de tabac dans les phamacies O D 0 0 1 0 0 0 0 1 0%

29-Pubititésdutabac O O O D O D O D D 0 0%

30-Taxessuletabac O 0 0 0 1 0 0 0 D 1 0%

POURSUITES DE L’INDUSTRIE DU TABAC O 0 0 0 8 7 14 3 2 34 11%

31- Poursuitas de l’indusfrie du tabac O D 0 0 8 7 14 3 2 34 11%

PRATIQUES DE L’INDUSTRIE DU TABAC 0 0 0 0 4 1 3 1 3 12 4%

32- Pratques de léidustie du tabac O O O 0 4 1 3 1 3 12 4%

Total 6 11 41 10 65 32 52 38 41 296 100%
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On retrouve secondes en terme d’importance, les catégories de thèmes

reliées à l’économie et à la santé. Dans La Presse, les thèmes reliés à

l’économie et à la santé se retrouvent aussi fréquemment. Ainsi, tous deux

sont dominants dans 21% (62/296) des articles et mentionnés dans 26%

(163/620) des articles pour les thèmes économiques et 28% (171/620) des

articles pour les thèmes de santé.

Les catégories de poursuites et de pratiques de l’industrie du tabac

sont les moins fréquentes dans La Presse. Les poursuites de l’industrie du

tabac sont dominantes dans 11% (34/296) et mentionnées dans 6%

(36/620) des articles. Les pratiques de l’industrie du tabac sont dominantes

dans 4% (12/296) et mentionnées dans 7% (41/620) des articles de La

Presse.

2.L2. Évolution des catégories de thèmes dans La Presse au cours

des années échantillonnées

Figure 4. Répartition des thèmes mentionnés dans les articles de La
Presse par année d’échantillonnage
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Figure 5. Répartition des thèmes dominants dans les articles de La Presse
par année d’échantillonnage
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Au cours des neuf années échantillonnées, aucune catégorie n’a été

aussi mentïonnée et aussi dominante que celle de la régulation du tabac (fig.

4 et fig. 5). Ainsi, les thèmes de régulation sont demeurés les plus discutés

de 1990 à 2003, excepté en 1994, 1995, 2000 et 2001. En 1994, les thèmes

économiques ont représenté 55% (48/87) des thèmes mentionnés dans les

articles et 77% (31/41) des articles avaient ces thèmes comme dominants.

En 1995, les thèmes reliés à la santé ont été aussi fréquemment mentionnés

que les thèmes de régulation (34%) et ont été les plus mentionnés dans La

Presse en 2000 (33%). En 2001, la fréquence d’articles avec pour thème

dominant la santé était le plus forte (49%).

Les catégories de thèmes moins fréquentes, de poursuites et de

pratiques de l’industrie du tabac, n’ont commencé à être mentionnées dans

les articles de La Presse qu’en 1998, avec de très faibles fréquences. Par

contre, les thèmes de poursuites ont dominé dans 22% (7/32) des articles

échantillonnés en 1999, rendant ainsi cette catégorie plus fréquente que

celles de santé et d’économie cette année là. Par ailleurs, les thèmes de

poursuites ont été plus dominants que les thèmes économiques et de santé

en 1999 et que les thèmes économiques en 2000.

Z1.3. Thèmes les plus mentionnés et les plus dominants dans La

Presse entre 1990 et 2003

Les tableaux II et III montrent que les politiques de contrôle du

tabagisme sont le thème le plus mentionné et le plus dominant dans les

articles de La Presse. Parmi les politiques, on retrouve le plus souvent

l’interdiction des commandites du tabac et les dangers de la fumée

secondaire.
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Lorsque la santé reliée au tabac est abordée dans La Presse, les

dangers du tabac sont le thème le plus fréquemment retrouvé. Ainsi, ii est

mentionné et dominant dans 10% des articles (65/620 et 29/296,

respectivement). Au cours du temps, les dangers du tabac demeurent le

thème de santé le plus mentionné et le plus dominant dans La Presse à

chacune des années échantillonnées depuis 1999.

Parmi les thèmes économiques, le thème le plus fréquemment

mentionné et dominant sont les taxes sur les cigarettes et la crise de la

contrebande. Il est mentionné dans 9% (55/620) et dominant dans 11%

(34/296) des articles de La Presse.



2.2. Thèmes ïdentifiés dans Le Devoir entre 199$ et 2003

2.2.1. Catégories de thèmes les plus mentionnées et les plus

dominantes dans Le Devoir entre 1998 et 2003

Tableau IV. Répartition des dièmes du tabac mentionnés dans les articles du journal LeDeuok par année déchantiflonnage

Nombre
Thèmes mentionnés dans IDi’oir 1908 1990 2080 2001 2003 total de %

mentions

ÉCONOMIE 18 14 12 7 12 63 25%
1- Contrebande du tabac 3 3 0 0 2 8 3%

2- Coût du tabac 1 0 4 1 1 7 3%
3- Les taxes sur les cigarettes et la crise de la contrebande 6 6 5 2 1 20 8%

4- Marketing du tabac 2 0 0 2 1 5 2%

5- Revenus de industrie du tabac 1 3 1 0 1 6 2%

6- Revenus de vente du tabac 3 2 0 0 1 6 2%

7- Revenus du gouvenement grâce au tabac 2 0 2 1 3 8 3%

8- Tabaculteurs 0 0 0 1 2 3 1%

SANTÉ 20 8 10 6 17 61 24%

9- Dangers du tabac 8 2 6 3 3 22 9%

18- Dangers de la fumée secondafre 3 0 0 2 2 7 3%

11- Taux de mortalité dû au tabac 7 0 3 0 5 15 6%

12- Prévalence du tabagisme 1 2 0 1 3 7 3%

13- Prévaience du tabagisme juvérle D 3 0 0 2 5 2%

14- Propriété(s) de la n:cotine 0 0 1 0 0 1 0%

15- Méthodes pour cesser de fumer 1 1 0 0 2 4 2%

RÉGULATION DU TABAC 35 14 4 12 21 86 34%

Politiques de contrôle du tabagisme 31 10 3 12 20 76 30%

16- Politiques de contrôle du tabagisme (sans précision) 6 4 1 3 2 15 6%

17- Politiques pour réduire exposition à la fumée secondaire 4 2 1 4 3 14 5%

18- Ccmmandite5 de industrie du tabac 14 1 1 1 10 27 11%

10- Composition des cigarettes O O D 0 0 0 0%

20- Emballage du paquet de cigarettes 0 1 0 1 0 2 1%

21- Vente de tabac dans les pharmacies 5 0 0 0 0 5 2%

22- Publicités du tabac 1 0 D 1 3 5 2%

23- Taxes sur le tabac 1 2 0 2 2 7 3%

Pohtiques de contrôle du tabagisme juvénile 4 4 1 0 1 10 4%

24- Politiques de contrôle du tabagisme juvénile (sans précision) 1 2 1 0 1 5 2%

25- Âge légal 1 0 0 0 0 1 0%

26- Commandites de findustrie du tabac O O D 0 0 D 0%

27- Emballage du paquet de cigarettes O D O 0 0 0 0%

28- Vente de tabac dans les phamacies O O D D D 0 0%

29- Publicités du tabac D O D 0 0 D 0%

30- Taxes sur le tabac 2 2 D 0 0 4 2%

POURSUITES DE LINDUSTRIE DU TABAC 1 3 10 2 2 18 7%

31- Poursuitas de lindus-ie du tabac 1 3 10 2 2 18 7%

PRATIQUESDELINDUSTRIEDUTABAC 7 5 7 5 3 28 11%

32- Pratiques de Iindus-ie du tabac 7 6 7 5 3 28 11%

Total 81 45 43 32 55 255 10096
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Tableau V. Répartition des 5ièmes du tabac identifiés en position dombianta dans es articles du journal LeDevoi, par année
d’échantillonnage

Nombre
Thèmes dominants dans Le Devoir 1998 1999 2000 2001 2003 total

d’articles

ÉCONOMIE 6 3 0 2 3 14 12%
i- contrebande du tabac 2 0 D O D 2 2%
2-coûtdutabac D O O D O 0 0%
3- Les taxes sur les cigarettes et la crise de la contrebande 4 3 0 0 0 7 5%
4- Marketing du tabac 0 0 0 1 1 2 2%
5- Revenus de l’industrie du tabac 0 0 0 0 0 0 0%
5- Revenus de vente du tabac 0 0 0 0 0 0 0%
7- Revenus du gouvenement grèce au tabac O O O 0 0 0 0%
8- Tabaculteurs 0 0 0 1 2 3 3%

SANTÉ 5 1 1 3 5 15 13%

9-Dangersdutabac 2 1 0 1 1 5 4%

10- Dangers de la fumée secondaire 1 0 0 2 1 4 3%

11- Taux de mortalité dû au tabac 0 0 0 0 0 0 0%

12- Prévalence du tabagisme 1 0 0 0 1 2 2%

13- Prévalence du tabagisme juvénile D 0 0 0 1 1 1%

14- Propriété(s) de la nicotine 0 0 1 0 0 1 1%

15- Méthodes pour cesser de fumer 1 0 D 0 1 2 2%

RÉGULATION DU TABAC 21 8 3 8 14 54 47%

Politiques de contrôle du tabagisme 20 7 2 8 14 51 44%

15- Politiques de contrôle du tabagisme (sans précision) 5 3 0 1 0 10 9%

17- Politiques pour réduire exposition à la fumée secondaire 2 2 1 4 2 11 10%

is- commandites de l’industrie du tabac 8 1 1 1 10 21 18%

19- composition des cigarettes O O O D 0 0 0%

20- Emballage du paquet de cigarettes D O D D O 0 0%

21- Vente de tabac dans les pharmacies 4 0 0 D 0 4 3%

22- Publicités du tabac o o 0 0 1 1 1%

23- Taxes sur le tabac 0 1 D 2 1 4 3%

Politiques de contrôle du tabagisme juvénile 1 1 1 0 0 3 3%

24- Politiques de contrôle du tabagisme (sans précision) 0 0 1 0 0 1 1%

25-Âgelégal 0 0 o o o 0 0%

25- commandites de l’industrie du tabac D 0 0 D 0 0 0%

27- Embaiage du paquet de cigarettes 0 0 0 0 0 0 0%

28- Vente de tabac dans les phamacies D O D 0 0 0 0%

29- Publicités du tabac 0 o o o o û 0%

30- Taxes surie tabac 1 1 0 0 0 2 2%

POURSUITES DE L’INDUSTRIE DU TABAC 0 2 10 2 2 16 14%

31- Poursuites de l’indusb-ie du tabac 0 2 10 2 2 15 14%

PRATIQUES DE L’INDUSTRIE DU TABAC 6 4 2 1 3 16 1496

32- Pratiques de l’indusMe du tabac 5 4 2 1 3 15 14%

Total 38 18 16 16 27 115 100%
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En considérant les fréquences pour les 5 catégories sur cinq ans

(tableaux IV et V), la régulation du tabac constitue la catégorie la plus

fréquemment mentionné et la plus dominante dans les articles du journal Le

Devoir Ainsi, 34% (86/256) des articles mentionnent ce sujet et 47%

(54/115) des articles ont pour thème principal la régulation du tabac.

Lorsque l’on traite du tabac dans Le Devoft les thèmes reliés à

l’économie sont mentionnés aussi fréquemment que ceux reliés à la santé.

Ces deux catégories sont les deuxièmes plus mentionnés (25% et 24% des

articles, respectivement), après la régulation du tabac.

Par ailleurs, les thèmes reliés aux poursuites et aux pratiques de

l’industrie du tabac, à l’économie et à la santé, sont identifiés en position

dominante dans les articles du journal Le Devoir avec relativement la même

fréquence.

ZZ2. Évolution des catégories de thèmes dans Le Devoir au cours

des années échantillonnées

Au cours des 5 années échantillonnées, la régulation du tabac est

demeurée le thème le plus couvert de 1998 à 2003, excepté en 2000 (fig. 6

et 7). Au cours de cette année, 63% des articles du journal Le Devoir ont

traité des poursuites de l’industrie du tabac en sujet dominant et 28% des

articles ont fait mention des thèmes reliés à l’économie.
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Les tableaux IV et V montrent que, comme dans La Presse, les

pohtiques de contrôle du tabagisme sont le thème le plus mentionné et le
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plus dominant dans les articles du journal Le Devoir Parmi les politiques, on

retrouve le plus souvent l’interdiction des commandites du tabac.

Comme dans La Presse, on observe les mêmes thèmes de santé et

d’économie les plus populaires. Dans les thèmes de santé, ce sont les

dangers du tabac qui sont les plus fréquemment mentionnés (22/61) et

dominants (5/15). Parmi les thèmes économiques, les taxes sur les

cigarettes et la crise de la contrebande représentent 32% (20/63) des

thèmes économiques mentionnés et 50 % (7/14) des thèmes économiques

dominants dans Le Devoir Les autres thèmes économiques ne sont

mentionnés qu’à quelques reprises dans Le Devoir et sont peu fréquemment

retrouvés en position dominante.

3. Cadres

Au total, huit cadres pro-tabac et huit cadres anti-tabac ont été

répertoriés et catégorisés en fonction de leur position vis-à-vis de la

régulation du tabac en utilisant le modèle élaboré par Menashe & Siegel

(1998). Les cadres pro-tabac sont pour le tabagisme et contre la régulation

du tabac alors que les cadres anti-tabac sont en accord avec la

réglementation du tabac et donc, contre le tabagisme.

Les tableaux VI et VII, indiquent pour chaque cadre la position qu’il

suppose, les images ou mots clés qui ont permis de les identifier dans les

articles et la solution suggérée.
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3.1. Cadres pro et anti-tabac identifiés dans La Presse entre 1990 et

2003

3.LL Cadres pro et anti-tabac les plus présentés et les plus

dominants dans La Presse entre 1990 et 2003

Tableau VIII. Prôvalerice dos cadres pro et anti-tabac prserits dans le journal ta Presse entre Ï00 et 2003

• % de cadres % de cadres
CadrespresentesdanstaPres5e 1990 1991 1994 1995 1990 1990 2000 2001 2003 Total

pro 8 anti-tabac (total)

Cadreapro-tabac 0 9 20 7 25 10 11 7 14 103 100% 26%

Sociétédépendantedesrevenusdutabac 0 4 11 2 8 3 3 2 3 36 35% 9%

Force économique positive 0 1 1 2 8 4 2 4 5 27 26% 7%

Réglementation antitabac abusive 0 2 7 2 2 1 2 0 2 18 17% 4%

5ouos des jeunes 0 1 0 1 2 0 2 0 1 7 7% 2%

Plaisirs O 0 0 0 2 2 1 0 1 6 6% 1%

Produit légal 0 1 0 0 2 I 1 0 2 6 6% 1%

Libertés individuelles 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3 3% 1°/o

Manipulation scientifique O O O O O O O O 0 0 0% 0%

Cadresanti-tabac 4 11 34 18 52 30 70 47 32 298 100% 74%

Fumeursérisque 0 3 6 4 11 5 14 1? 6 66 22% 16%

Jeunes 0 3 13 3 7 2 14 7 ‘1 63 18°/ 13%

Manipulation de industrie du tabac 0 0 6 1 11 7 11 5 4 45 15°/o 11%

Mortel 0 2 5 5 4 2 10 5 5 38 13%

Droits des non-fumeurs 4 3 I 1 6 2 6 5 5 33 11°/o 8%

Dépendance du tabac 0 0 1 1 6 S 6 3 6 28 9%

(cîts du tabac 0 0 2 2 6 5 4 4 1 24 8% 6%

Profits de tindustrie du tabac O 0 0 1 1 2 5 1 1 11 4°/ 3%



Tableau IX, Prévalence des cadres pro et anti-tabac présentés en position domnante Uan5 les articles du journal ta Presse entre 1990 et 2003

Cadres présentés en position dominante
1990 1991 1994 1995 1998 1999 2000 2001 2003 Total

% de cadres % de cadres

dans La Presse pro & anti-tabac (total)

[adrespro-tabac 0 3 6 1 13 4 4 4 3 38 100% 23%

force économque positive O 0 0 0 6 3 1 2 1 13 34% 8°/o

Suciétédépenduntedesrevenusdutabac 0 2 2 0 5 0 1 1 1 12 32% 7%

Régementation anttabac abusive 0 1 4 1 1 0 1 0 0 8 21% 5°/

Plaisirs O O O O I I 0 0 0 2 5% 1%

5uucisdes jeunes O O O 0 0 0 1 0 0 I 3% 1%

Produléqal 0 0 0 0 O 0 0 0 1 1 3% 1%

Libertés individue!!es O O O O 0 0 0 1 0 1 3% 1%

Msn:pu!ulion scienthque O O O O D O O O O O 0°I 0%

Cadres anti-tabac 4 3 11 6 24 12 27 23 15 125 100% 77%

Fumeurs è risque 0 1 3 1 6 2 9 11 4 37 30% 23%

ManpuIation de tindustrie du tabac 0 0 2 0 5 4 5 3 3 22 18% 13%

Jeunes 0 0 9 1 4 1 5 4 2 21 17% 13%

DruLs des nuo-fumeur5 4 2 0 1 4 I 3 2 3 20 16% 12%

MDrtel 0 0 2 2 1 0 1 2 1 9 7% 6%

Dépendancedutabac 0 0 0 1 3 1 I 0 2 8 6% 5%

CuCts du tabac 0 0 0 0 1 3 3 1 0 8 6%

ProFits de tindustrie du tabac O O O O O O O 0 0 0 0% 0%

Dans La Presse, les cadres anti-tabac ont été plus fréquemment

mentionnés (74% vs 26%) et dominants (77% vs 23%) que les cadres pro-

tabac (tableaux VIII et IX).

Nous présenterons d’abord les cadres anti-tabac, puis les cadres pro-

ta bac.

Une grande majorité des cadres anti-tabac ont été présents au cours

des neuf années d’échantillonnage dans La Presse. Le cadre anti-tabac

«fumeurs à risques» est le plus présenté (66 articles) et le plus dominant

(37 articles) dans La Presse entre 1990 et 2003. Le message transmis ici est

que le tabac est dangereux pour les fumeurs et, par conséquent, les fumeurs

devraient être découragés de fumer. Deux autres cadres anti-tabac,

«jeunes» et « manipulation de l’industrie du tabac », sont au second rand

en terme d’importance. Le cadre «jeunes » est présenté dans 53 articles et
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dominant dans 21 articles de La Presse. Il transmet le message que les

jeunes sont la cible des compagnies de tabac et que le tabagisme juvénile

doit être interdit. Le cadre « manipulation de l’industrie du tabac » est

présenté dans 45 articles et dominant dans 22 articles. Le message transmis

par ce cadre est que l’industrie du tabac manipule les fumeurs, la recherche

et le gouvernement et que ses mensonges doivent être dénoncés.

Le cadre anti-tabac le moins présenté et le moins dominant dans La

Presse est « profits de l’industrie du tabac ». Il est présenté dans 11 articles

et dominant dans aucun des articles de La Presse.

Dans La Presse, seuls trois cadres pro-tabac ont été significativement

présents au cours des neuf années d’échantillonnage. Le cadre pro-tabac le

plus présenté dans La Presse entre 1990 et 2003 est « société dépendante

des revenus du tabac » (36 articles). Ce cadre transmet le message que les

réglementations anti-tabac entraînent des pertes pour le monde des affaires,

le gouvernement et la société en général et qu’il faut laisser tranquille

l’industrie du tabac. On retrouve second en terme d’importance, le cadre

«force économique positive» (27 articles). Ce cadre transmet le message

que la société bénéficie des revenus du tabac qui encouragent l’économie et

procurent des milliers d’emplois et qu’il faut ainsi protéger l’industrie du

tabac. Finalement, le cadre « réglementation anti-tabac abusive» (18

articles) arrive au troisième rang de l’argumentation pro-tabac. Ce cadre

transmet le message que les règlements anti-tabac sont discriminatoires,

moralisateurs et trop drastiques et qu’il faut restreindre la réglementation

anti-tabac pour cesser d’abuser les fumer.

Par ailleurs, ces mêmes cadres demeurent les plus dominants au cours

des neuf années d’échantillonnage dans La Presse, seul leur ordre et leur

fréquence varient : (1) «force économique positive » (13 articles); (2)

«société dépendante des revenus du tabac» (12 articles) et (3)

« réglementation anti-tabac abusive » (8 articles).



3.LZ Évolution des cadres identifiés dans La Presse au cours des

années échantillonnées

Au cours des neuf années d’échantillonnage, les cadres anti-tabac ont

toujours dominé ceux pro-tabac, excepté en 1991 où il n’y a pas eu de

prépondérance des cadres anti-tabac,

L’analyse au cours du temps des cadres anti-tabac identifiés dans les

articles de La Presse, permet de constater la prépondérance des mêmes

cadres anti-tabac identifiés précédemment « fumeurs à risque », «jeunes »

et « manipulation de l’industrie du tabac ». À toutes les années

échantillonnées, ces cadres ont représenté plus de 5Q% de la couverture

anti-tabac dans les articles, excepté en 1990, 1995, et 2003. À ces années,

soit le nombre d’articles récoltés était trop faible pour tirer des conclusions

(1990 et 1995), soit d’autres cadres étaient plus présentés (2003).

L’argumentation anti-tabac économique (« Coûts du tabac» et

« profits de l’industrie du tabac ») est demeurée la moins présentée et la

moins dominante à toutes les années échantillonnées dans La Presse.

L’analyse au cours du temps des cadres pro-tabac identifiés dans La

Presse, permet de constater l’absence de grandes variations dans

l’argumentation pro-tabac. En effet, des 8 cadres pro-tabac, les arguments

économiques (« société dépendante des revenus du tabac» et «force

économique positive ») ont été les plus présentés à toutes les années

échantillonnées dans La Presse, exceptée en 1990 où aucun cadre pro-tabac

n’a été repéré. À toutes les années, exceptée 1990, les arguments

économiques ont représenté plus de 5O% de la couverture pro-tabac dans

les articles. Ceci témoigne de leur présence continue dans l’échantillon de La

Presse.

Pour les cadres pro-tabac les plus dominants, les données recueillies

pour les années échantillonnées ne permettent pas de tirer des conclusions
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sur leur évolution étant donné le faible nombre d’articles présentant une

argumentation pro-tabac prépondérante.

3.2. Cadres pro et anti-tabac identifiés dans Le Devoir entre 199$ et

2003

3.2.1. Cadres pro et anti-tabac les plus présentés et les plus

dominants dans Le Devoir entre 1998 et 2003

Tableau X. Préva!snce des cadres pro et anti-tabac présentés dans CPDeVDÏ entre 1g98 et 2003

,
% de cadres % de cadres

Cadres presentes dans leDevoji- 1998 1999 2000 2001 2003 Total
pro & anti-tabac (total)

Cadres pro-tabac 20 2 1 2 12 31 100% 25%

Sociétédépendantedesrevenusdutabac 9 1 0 0 6 16 13% 11%

Force économique posiUve 7 0 1 0 4 12 32% 8%

Réglementation antitabac abusive 0 1 0 0 1 2 5°Ïo 1°/o

Produit légal O 0 0 1 1 2 5% 1%

Libertés individuelles 1 0 0 1 0 2 5°lo 1%

Manipulation scientifique 2 0 0 0 0 2 5% 1%

Soucis des jeunes 1 0 0 0 0 1 3% 1%

Plaisirs O D O O D O 0%

Cadres anti-tabac 34 14 23 14 23 108 100% 14%

Fumeurs è risque 8 1 5 5 4 23 ?1°/ 16°/

Manipulation de industrie du tabac 5 4 5 4 4 22 20°/o 15%

Jeunes 5 6 2 1 4 19 18°/o 13°/

Mortel 6 1 4 D 5 16 15% 110/o

Droits des non-fumeurs 7 1 0 2 3 13 12%

CoGts du tabac 0 0 5 1 1 7 6°/o 5°/o

Dépendance du tabac 2 O 1 1 1 5 5’/o 3°!,

Profits de industrie du tabac D 1 1 0 1 3 3% 2%
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Tableau XI. Prévenoe des cadres pro et anti-tabac présentés en position dominante dans Le Devoir entre 1009 et 2003

Cadres presentés en pOsitIon
1998 1999 2000 2001 2003 Total

Ç des cadres % de cadres

dominante dans Devoir pro & anti-tabac (total)

Cadres pro-tabac 4 1 1 0 6 12 100% 22%

Société dépendante des revenus du tabac 3 0 0 0 3 6 500/o 11%

Force économique positive 1 0 1 0 1 3 25% 5%

Réglementation antitabac abusive 0 1 0 0 1 2 17°/ 4%

Produit légal O 0 0 0 1 1 8°/ 2°/

Soucis des ieunes O O O O 0 0 0%

Plaisirs O O O O 0 0 0% 0%

Libertés individueles O O O O 0 0 00/0

tvLnipulation scientifique O o O O 0 0 0%

Cadres anti-tabac 11 9 7 7 9 43 100% 78%

Manipulation de industrie du tabac 2 3 2 2 2 11 26% 20°/o

Fumeurs à risque 2 1 2 2 3 10 23% 18%

Jeunes 2 4 1 0 2 9 21% 16°/

Droits des non-fumeurs 2 1 0 2 2 7 16% 13%

Mortel 3 0 0 0 0 3 7% 50/

CoOts du tabac 0 0 2 1 0 3 7% 5°/a

Dépendance du tabac O 0 0 0 0 0 0% 00/0

Profits de industrie du tabac O O O O 0 0 0% O°/o

Dans Le Devoir, comme dans La Presse, les cadres anti-tabac sont

plus fréquemment mentionnés (74% VS 26%) et dominants (7$% VS 22%)

que les cadres pro-tabac (tableaux X et XI).

La majorité des cadres anti-tabac ont été présents au cours des cinq

années d’échantillonnage dans Le Devoit Toutefois, les plus présentés dans

Le Devoir entre 1998 et 2003 sont «fumeurs à risques » (23 articles),

« manipulation de l’industrie du tabac» (22 articles) et « jeunes» (19

articles). Ces trois mêmes cadres demeurent les plus dominants au cours des

cinq années d’échantillonnage dans Le Devoir, seul leur ordre et fréquence

varient : « manipulation de l’industrie du tabac » (11 articles); «fumeurs à

risques » (10 articles) et «jeunes » (9 articles).
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Le cadre anti-tabac le moins présenté dans Le Devoir est «profits de

l’industrie du tabac » (3 articles). Ce cadre, ainsi que « dépendance du

tabac », sont également les moins dominants (0 article) dans Le Devoir entre

1998 et 2003.

Dans Le Devoir seuls deux cadres pro-tabac ont été significativement

présents au cours des cinq années échantillonnés. Le cadre pro-tabac

«société dépendante des revenus du tabac » (16 articles) a été le plus

présenté entre 1998 et 2003. On retrouve second en terme d’importance le

cadre « force économique positive » (12 articles). Malgré les faibles

fréquences observées, ces cadres demeurent les plus dominants dans Le

Devoir entre 1998 et 2003.

3.2.2. Évolution des cadres identifiés dans Le Devoirau cours des

années échantillonnées

Au cours des cinq années d’échantillonnage, les cadres anti-tabac ont

toujours dominé les cadres pro-tabac.

L’analyse au cours du temps des cadres anti-tabac identifiés dans les

articles du journal Le Devoit permet de constater la prépondérance des

mêmes cadres anti-tabac identifiés précédemment « fumeurs à risque »,

« jeunes» et « manipulation de l’industrie du tabac ». À toutes les années

échantillonnées, ces cadres ont représenté entre 52% et 79% des cadres

anti-tabac présentés et entre 54,5% et 89% des cadres anti-tabac dominants

dans Le Devoir

À toutes les années échantillonnées dans Le Devoir le cadre anti

tabac « profits de l’industrie du tabac » a été le moins présenté, excepté en

1999, et le moins dominant des cadres anti-tabac.



L’analyse au cours du temps des cadres pro-tabac présentés dans Le

Devoir permet de constater d’une part, l’inégalité de présentation des cadres

pro-tabac et d’autre part, comme dans La Presse, l’absence de grandes

variations dans l’argumentation pro-tabac.

Au total, 37 cadres pro-tabac ont été présentés dans Le Devoir entre

1998 et 2003. Toutefois, 86,5 % (32/37) des cadres pro-tabac présentés

dans Le Devoir l’ont été au cours de deux années seulement, en 1998 et

2003. Ainsi, de 1999 à 2001, seulement 5 cadres pro-tabac ont été présentés

dans Le Devoir:

Par ailleurs, comme dans La Presse, des 8 cadres pro-tabac, les

arguments économiques (« société dépendante des revenus du tabac» et

«force économique positive ») ont été les plus présentés dans Le Devoir

Aucun autre cadre pro-tabac n’est aussi présenté dans Le Devoir que les

arguments économiques.

Au niveau des cadres les plus dominants, les données recueillies pour

les années échantillonnées ne permettent pas de tirer des conclusions sur

leur évolution étant donné le faible nombre d’articles présentant une

argumentation pro-tabac prépondérante.

4. Opinïons relevées dans La Presse et Le Devoir entre 1990 et 2003

Tableau XII. Répartition des opinions exprimées dans ta Pres9e et Le Devo enbe 1990 et 2003

Position du journaliste envers les politiques de

contrôle du tabagisme

Contre

Total des

opinions

Partagée
exprimees

La Presse (1990-2003) 17 11 6 34

1YY01995* 5 6 3 14

1yg82003* 12 5 3 20

Levevoir (1990-2003) 9 1 1 11

Journal et années échantillonnées
Pour

Les résultais pour LaPresse ont é séparés afin détablir une comparaison avec les résultais du journal LsDevoi

aux années 1998 à 2003.
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Au total, très peu d’articles d’opinion sur le tabac ont été récoltés de

La Presse et du journal Le Devoir: De 1990 à 2003, 41 articles d’opinion ont

été échantillonnés de La Presse et 22 articles d’opinion du journal Le Devoir

entre 1998 et 2003.

Dans La Presse et Le Devoir les opinions exprimées sont

majoritairement en faveur des lois anti-tabac. On observe toutefois des

différences entre La Presse et Le Devoir:

Les journalistes de La Presse sont majoritairement en faveur des lois

anti-tabac (17/34) mais il y a un nombre notable d’opinions contres et

partagées. Par ailleurs, les résultats de La Presse diffèrent qu’ils soient avant

ou après 1998. De 1990 à 1995, seulement 14 opinions ont été exprimées au

sujet des lois anti-tabac. En raison de ce faible effectif, l’interprétation de ces

résultats est difficile. Néanmoins, les opinions dans La Presse à cette période

sont autant en faveur que contre les lois anti-tabac. Par contre, de 1998 à

2003, les résultats indiquent qu’une majorité des opinions exprimées dans La

Presse sont en faveur des lois anti-tabac.

Les opinions exprimées dans Le Devoir sont moins nuancées que dans

La Presse, la quasi-totalité des opinions exprimées sont en faveur des lois

anti-tabac (9/11).



CHAPITRE 5: DISCUSSION
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V Discussion

L Les résultats de l’étude ont documenté les thèmes et cadres

employés par deux journaux francophones à fort tirage du Québec.

Notre analyse de contenu fournit la première description des thèmes et

cadres employés par les médias au Québec vis-à-vis du tabac. Notre étude

expose les stratégies de cadrage pro et anti-tabac retrouvées dans La Presse

et Le Devoir Ces résultats peuvent être utiles lors de la planification de

messages par les groupes de santé publique en charge de freiner la

progression du tabac au Québec.

2. Dans La Presse et Le Devoh aucun thème n’a été plus dominant

et plus mentionné que celui de la régulation du tabac aux cours des

années échantillonnées. Parmi les lois, on retrouve le plus souvent celles

sur les commandites du tabac et celles pour contrôler les dangers de la

fumée secondaire. Les choix méthodologiques pourraient expliquer la

prépondérance de ce thème. En effet, les articles échantillonnés entre 1998

et 2003 l’ont été aux années d’adoption, d’application ou de retrait de lois

anti-tabac. En 1998 et 2003, l’interdiction de commandites de l’industrie du

tabac lors d’évènements culturels et sportifs a été l’évènement le plus discuté

au Québec tant dans La Presse que dans Le Devoir La couverture

prépondérante pour ce thème provient des mises en vigueur à ces années au

Québec de la loi anti-commandites. En 1998, la loi dicte la fin partielle des

commandites du tabac au 1er octobre, et la fin totale des commandites du

tabac au let octobre 2003.

Cependant, nos analyses indiquent que la régulation du tabac a aussi

été le thème le plus dominant et le plus mentionné au cours de 3 années

avant 1998, en 1990, 1991 et 1995. Hors, les articles échantillonnés avant

1998 ont été publiés à une période où la régulation du tabac était très faible

au Québec. La seule loi élaborée et mise en vigueur au Québec avant 1998,

est celle de 1987, protégeant les non fumeurs dans certains lieux publics.
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L’attrait de La Presse et du journal Le Devoir pour les nouvelles traitant

de la régulation du tabac soulève ainsi quelques réflexions. Premièrement, la

prédominance de la régulation du tabac révèle la présence de débats

entourant l’adoption, l’application ou le retrait de lois anti-tabac au niveau des

provinces et du fédéral. Comme Durrant et al. (2003) ont indiqué dans leur

étude, une combinaison d’évènements locaux et de pressions exercées sur les

médias peut rendre le tabac attrayant auprès des médias. Parce que les

couvertures médiatiques traitant du domaine de la santé ont une grande

influence sur les politiques de santé publique, le public et l’agenda politique

(Chapman & Lupton, 1996), la couverture des évènements liés à la régulation

du tabac est d’un grand intérêt pour les groupes pro et anti-tabac. Pour eux,

débattre d’une loi dans les journaux représente une occasion d’exposer leurs

arguments et d’aller chercher des appuis auprès du public et des politiques.

Ceci peut expliquer que la régulation du tabac ait été un sujet populaire dans

les journaux. Les articles pourraient ainsi témoigner des discussions qui ont

précédé l’élaboration de la nouvelle loi au Québec et des débats sur la taxe

sur la cigarette.

Deuxièmement, la forte popularité de la régulation du tabac dans les

journaux affaiblit par le fait même la présence des autres thématiques du

tabagisme. Nos résultats révèlent que la couverture médiatique sur le tabac

concerne aussi fréquemment les aspects économiques du tabagisme que

ceux reliés à la santé. Dans La Presse et Le Devoir les thèmes économiques

sont donc aussi susceptibles d’être mentionnés ou dominants, que les thèmes

de santé.

Les méfaits du tabagisme sur la santé des utilisateurs sont maintenant

assez connus de tous. Les dangers du tabac ne sont peut-être plus des

nouvelles. Dans les médias écrits, lorsque l’on traite du tabac, l’emphase

semble donc être mise sur les moyens de contrôler le problème du tabagisme

plutôt que sur ses effets. Dans La Presse et Le Devoi, le principal moyen



62

pour contrôler le tabagisme est présenté sous la forme de la régulation du

tabac.

Cependant, les méthodes pour cesser de fumer, les ressources, les

programmes, représentent aussi des moyens pour contrôler le problème du

tabagisme au sein de la population. Néanmoins, peu d’articles abordent ces

thèmes. Nos résultats indiquent que lorsque la santé reliée au tabagisme est

abordée, c’est le thème des dangers du tabac qui est le plus mentionné et le

plus dominant. Dans La Presse et Le Devoit, les dangers dci tabac sont

mentionnés cinq fois plus que les méthodes pour cesser de fumer et dans La

Presse, les dangers du tabac sont près de trois fois plus dominants que les

méthodes pour cesser de fumer.

Les médias jouent un rôle clé dans le développement de politiques

publiques saines (Asbridge, 2004). Ne pourraient-ils pas jouer également un

rôle dans l’encouragement des méthodes pour arrêter de fumer?

3. Notre étude révèle que les cadres identifiés dans La Presse et Le

Devoir ont une correspondance à plus de 7O% avec les cadres

identifiés par Menashe & Siegel (1998). Dans leur recherche, les auteurs

ont élaboré une liste de 21 cadres, repérés dans 179 articles du New York

Timeset du Washington Post entre 1985 et 1996 (annexes Ii et III). Nous en

avons relevé seize.

Quatorze de nos cadres sont identiques à ceux de Menashe & Siegel

(1998) et un de nos cadres résulte de la fusion de deux cadres de Menashe &

Siegel (1998). Parmi les quatorze cadres identiques, « droits des non-

fumeurs », « mortel », «fumeurs à risques », «jeunes », «manipulation de

l’industrie du tabac », « coûts du tabac » et « dépendance du tabac» sont

anti-tabac et « réglementation antitabac abusive », « société dépendante des

revenus du tabac », « force économique positive », « soucis des jeunes »,

« plaisirs », « manipulation scientifique » et « produit légal » sont pro-tabac.

Par ailleurs, le cadre pro-tabac « libertés individuelles» relevé dans La Presse
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et Le Devoir correspond aux cadres Biq government/Civll liberties et choic

deux cadres pro-tabac identifiés par Menashe & Siegel (1998).

Notre liste de cadres présente également certaines différences avec

celle de Menashe & Siegel (1998). Un cadre anti-tabac que nous avons

identifié, « profits de l’industrie du tabac », ne se retrouve pas parmi ceux de

Menashe & Siegel (1998) et cinq de leurs cadres sont absents des nôtres. Il

s’agit de deux cadres pro-tabac (]ust doing business et Accomodation) et de

trois cadres anti-tabac (Corporation /iabi/ity. David vs Goliath et Outside

intruder). Ces cinq cadres réfèrent à la liberté d’entreprise (Ju5t doing

business), au respect des droits individuels (Accomodation), à la poursuite

contre les compagnies de tabac (Corporate /iabilifr), à l’inégalité du combat

entre le lobby pro et anti-tabac (David vs Goliath) et à l’interférence du lobby

pro-tabac dans l’élaboration de politiques anti-tabac (Outside intruder).

Schon et Rein (1994) ont défini les cadres comme un rassemblement

des croyances, valeurs et perspectives familières aux membres d’une même

société culturelle. Ainsi, les croyances, valeurs et perspectives auxquelles font

référence les cinq cadres absents de notre base de données sont peut-être

moins présentes au Québec.

Aux Etats-Unis, les libertés individuelles encourageant la liberté

d’entreprise (]ust doing busines5) et le respect des droits individuels

(Accommodation) sont une valeur fortement prisée. Ces cadres réfèrent à de

puissants principes profondément enracinés dans la mentalité américaine

(Menashe & Siegel, 1998). Par ailleurs, une étude récente a résumé et

approfondi la documentation révélant les tactiques des lobbyistes pro-tabac

pour influencer l’élaboration de politiques dans 12 États américains (Arizona,

Californie, Colorado, Floride, Massachusetts, New Jersey, New York, Ohio,

Oregon, Pennsylvania, Washington et Wisconsin) (Givel & Glantz, 2001).
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Suite à leur analyse, les chercheurs recommandaient aux groupes anti-tabac

américains de dévoiler les manoeuvres entreprises par le lobby pro-tabac pour

influencer l’élaboration de politiques au niveau du pouvoir législatif des États.

Les découvertes et recommandations de Givel & Glantz (2001) contribuent à

justifier la présence des cadres David vs Goliath et Outsïde intruder dans les

journaux américains. Finalement, les poursuites individuelles contre les

compagnies de tabac (corporate flabiity) sont, depuis plusieurs années, très

pratiquées aux Etats-Unis alors que jusqu’à tout récemment, elles étaient très

peu fréquentes au Québec. Le faible nombre de poursuites individuelles au

Québec a probablement contribué à l’absence de ce cadre dans La Presse et

Le Devoïrde 1090 à 2003.

Les stratégies pro et anti-tabac au Québec semblent ainsi s’adapter

aux croyances, valeurs et perspectives familières aux membres de la société.

4. Notre analyse indique que La Presse et Le Devoir accordent plus

de couverture médiatique aux arguments anti-tabac et aux opinions

en faveur des lois anti-tabac qu’aux arguments pro-tabacs Dans La

Presse et Le Devoir les cadres anti-tabac ont été trois fois plus présentés et

dominants que les cadres pro-tabac, et ceci à toutes les années

échantillonnées, excepté en 1991 dans La Presse. On a toutefois observé des

différences entre La Presse et Le Devoïr Les journalistes de La Presse sont

majoritairement en faveur des lois anti-tabac mais il y a un nombre notable

d’opinions partagées et contre, avant 1998. Dans Le Devoir par contre, la

quasi-totalité des opinions exprimées sont en faveur des lois anti-tabac.

Les médias peuvent être employés pour mobiliser le support pour des

projets ou pour modifier les politiques déjà en place. C’est ce que l’on appelle

le lobbying médiatique. Celui-ci se retrouve sous deux formes le lobbying

médiatique anti-tabac - une procédure qui contribue au développement et à
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santé et du bien-être et qui s’appuient sur les principes de justice sociale

(Wallack et al., 1993) - et le lobbying médiatique pro-tabac - une procédure

qui prend la forme d’un marketing social qui encourage les produits du tabac

et affaiblit les efforts de promotion de la santé. Nos résultats sont

encourageants pour les groupes anti-tabac puisqu’ils suggèrent que La Presse

et Le Devoir effectuent surtout un lobbying médiatique anti-tabac. La

présentation d’évènements et de messages majoritairement en faveur de la

régulation du tabac révèle donc que La Presse et Le Devoir encouragent le

développement d’un climat principalement anti-tabac.

Selon Chapman & Lupton (1996), les couvertures médiatiques traitant

du domaine de la santé ont une grande influence sur les politiques de santé

publique, le public et l’agenda politique. Lorsque la presse écrite expose et

cadre un message ou un évènement du tabac d’une manière spécifique, elle

peut ainsi influencer directement les connaissances et la compréhension

d’évènements de la population. Toutefois, cette relation de la presse écrite

avec le public n’est pas linéaire mais rétroactive. « Media discourse is part of

the process by which individuals construct meaning, and public opinion is part

of the process by which journalists.. .develop and crytallize meaning in public

discourse» (Gamson & Modigliani, 1989 (2); McLeod et al., 1987). Les

groupes d’intérêts influencent les médias qui influencent le public mais le

public influence également les médias qui influencent à leur tour les groupes

d’intérêt. La présentation d’un climat majoritairement anti-tabac par La Presse

et Le Devoir peut-elle être en partie le reflet d’une opinion publique

majoritairement anti-tabac ?
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5. Nos résultats exposent l’existence de différences entre les

stratégies pro et anti-tabac identifiées dans les journaux.

L’argumentation pro-tabac de La Presse et du journal Le Devoir est

essentiellement économique. Du point de vue pro-tabac, l’industrie du tabac

est perçue comme essentielle à la société, au gouvernement et au monde des

affaires par l’impact économique qu’elle procure (« force économique

positive ») et la régulation du tabac doit être proscrite puisqu’elle provoque

des pertes économiques à l’ensemble de la société (« société dépendante des

revenus du tabac »). La stratégie pro-tabac consiste à révéler le pouvoir

marchand de l’industrie du tabac sur la socïété, le monde des affaïres et le

gouvernement.

La stratégie des groupes anti-tabac consiste, quant à elle, à cibler

plusieurs facettes du problème du tabagisme. Après analyse, il apparaît que

les cadres antï-tabac les plus dominants et les plus mentionnés dans La

Presse et Le Devoir définissent l’usage du tabac comme un problème parce

qu’il nuit à la santé des fumeurs (« fumeurs à risques »), des jeunes

(« jeunes ») et parce que l’industrie du tabac manipule pour vendre son

produit (« manipulation de l’industrie du tabac »). La stratégie anti-tabac

consiste donc à employer des messages anti-tabac diversifiés et à s’adresser

à différentes clientèles. Une telle stratégie peut s’avérer optimale si elle sait

s’adresser spécifiquement à des groupes partageant les mêmes valeurs au

sujet de la variable testée (Siegel & Donner, 2004). En ciblant plusieurs

facettes du problème, les groupes anti-tabac tentent de s’assurer qu’un

maximum de personnes soient concernées par les messages anti-tabac

transmis.

Les stratégies pro et anti-tabac entraînent quelques réflexions.

D’une part, le choix d’une stratégie anti-tabac diversifiée est-il

véritablement délibéré de la part des groupes anti-tabac ? Il faut être

conscient de la présence d’un décalage au niveau de la composition même
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des groupes pro et anti-tabac. En effet, la catégorie pro-tabac représente,

principalement, l’industrie du tabac mais aussi tous ceux qui ont des revenus

grâce à l’industrie du tabac (agriculteurs, restaurants, bars, événements

sportifs et culturels). La catégorie anti-tabac rassemble quant à elle des

acteurs anti-tabac aux diverses missions et qui préconisent différentes cibles

d’intervention (i.e. jeunes, femmes, fumeurs, non-fumeurs) et différentes

stratégies de lutte contre le tabac (lois, taxes, programmes de cessation). La

multiplicité des acteurs anti-tabac regroupés pour les fins de l’analyse

implique quasi automatiquement une certaine variabilité dans les discours

anti-tabac transmis, La nature du problème débattu, le tabagisme,

n’implique-t-elle pas automatiquement une variabilité de discours en

considérant la multiplicité des conséquences causées par ce problème ?

D’autre part, qu’il s’agisse d’un choix délibéré ou non, est-ce préférable

d’arborer une stratégie diversifiée - comme celle anti-tabac identifiée dans La

Presse et Le Devoir- ou concentrée particulièrement sur un thème - comme

celle pro-tabac relevée dans La Presse et Le Devoir? L’objectif de notre étude

n’est pas d’évaluer l’efficacité des divers messages transmis par les médias au

sujet du tabac mais il serait intéressant que de futures recherches s’y

consacre.

Par contre, notre objectif est de décrire ce discours. Ainsi, les analyses

révèlent que l’argumentation pro-tabac est essentiellement économique. À

l’inverse, les cadres anti-tabac économiques - dénonçant les profits de

l’industrie du tabac et les coûts du tabac à la société - ont été les moins

présentés et les moins dominants dans La Presse. De façon similaire, dans Le

Devoir la dénonciation des profits de l’industrie du tabac a été l’argument

anti-tabac le moins présenté et le moins dominant et les coûts du tabac ont

été les troisièmes moins présentés et dominants, après la dépendance du

ta bac.
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Dans leur étude, Menashe & Siegel (1998) indiquent qu’une stratégie

de cadrage doit confronter directement les arguments de l’opposition et

développer des arguments qui sauront référer aux mêmes valeurs que celles

avancées par l’opposition.

Ne serait-il pas opportun pour les groupes anti-tabac de dévoiler plus

les profits monstres engendrés par l’industrie du tabac et le montant des

dépenses consacrées à traiter les maladies reliées au tabagisme ?

Limites

La principale limite de notre étude provient du fait que le repérage et

la classification des cadres dans les articles échantillonnés sont des processus

subjectifs. D’autres analystes auraient pu recueillir d’autres cadres que ceux

présentés dans cette étude. Par ailleurs, établir la fiabilité de l’analyse de

contenu requiert deux codeurs. Dans notre étude, étant donné l’absence de

budget pour réaliser la cueillette de données, un seul codeur a été utilisé.

Néanmoins, la correspondance à plus de 7O% entre la liste de cadres

élaborée lors de cette étude et celle de Menashe & Siegel (1998) supporte en

partie la fiabilité de ce processus.

Une seconde limite provient de la difficulté de mener des analyses

statistiques sur nos résultats. Le faible nombre d’articles récoltés aux années

d’échantillonnage nous a empêché de satisfaire les exigences des tests

statistiques. Par contre, nous n’avons aucune raison de croire que les

tendances observées dans notre étude auraient été différentes si un nombre

plus grand d’articles avaient été échantillonnés.

Nos choix méthodologiques représentent une troisième limite à notre

étude. Nos conclusions se sont basées sur les articles de deux quotidiens

francophones à fort tirage (La Presse et Le Devoit) et la généralisation des

tendances observées à d’autres quotidiens, d’autres communautés ou

d’autres types de médias serait inappropriée. Par ailleurs, afin d’analyser des

articles en entier, seuls ceux publiés le mercredi et le samedi aux années
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d’adoption, d’application ou de retrait de mesures anti-tabac ont été retenus.

Notre étude se veut exploratrice et représente la première tentative à définir

la nature du discours, l’évolution et la variation du discours vis-à-vis du tabac

dans deux journaux au Québec. Les futures recherches devraient élargir les

critères d’échantillonnage.

Finalement, nos conclusions se sont basées sur une comparaison des

articles de deux quotidiens (La Presse et Le Devoir) entre 199$ et 2003 et

seulement un quotidien (La Presse) entre 1990 et 1998. Rien ne porte à

croire que la nature du discours pro et anti-tabac aurait été différente si nous

avions échantillonné Le Devoir entre 1990 et 1998, mais l’interprétation des

observations doit tout de même être faite avec précaution.

Implications pour les recherches futures

Notre étude est la première dans son genre au Québec. En utilisant les

critères élaborés, ainsi que les résultats majeurs de cette étude, il serait

intéressant de poursuivre le travail entrepris. Par ailleurs, la santé publique

bénéficierait d’une étude évaluant l’efficacité des stratégies de cadrage

identifiées dans les médias.

Les recherches futures devraient s’assurer d’élargir les critères

d’échantillonnages à d’autres journaux et à d’autres types de médias. Par

ailleurs, un échantillonnage à toutes les années ainsi qu’à tous les jours de la

semaine permettrait d’augmenter le pouvoir statistique de l’étude.

Finalement, le financement des recherches est un aspect important. Il

permettrait, en outre, de répondre aux exigences de fiabilité de l’analyse de

contenu en employant deux codeurs à la codification des articles.
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Annexe I : Formulaire de codification et d’indexation des articles

Grille de codification et clindexation des articles

Numéro de larticle

________

II, Thèmes

ÉCONOMIE
1- Contrebande du tabac
2- Coût du tabac
3- Ces taxes sur les cigarettes et la crise de la contrebande
4- Marketing du tabac
5- Revenus de industrie du tabac
6- Revenus de vente du tabac
7- Revenus du gouvenement grâce au tabac
B- Tabaculteurs

SANTÉ
Y- Dangers du tabac
10- Dangers de la fumée secondaire
11- Taux de mortalité dû au tabac
12- Prévalence du tabagisme
13- Prévalence du tabagisme juvénile

14- Propriétéfs) de la nicotine
15- Méthodes pour cesser de fumer

RÉGULATION DU TABAC
Politiques de contrôle du tabagisme
16 Politiques de contrôle du tabagisme (sans précision)
17- Politiques pour rédure exposition la fumée secondaire
19- Commandtes de tindustrie du tabac
1Y- Composition des cigarettes

20- Emballage du paquet de cigarettes
21- Vente de tabac dans les pharmacies

_________________

22- Publicités du tabac
23- Taxes sur le tabac

Politiques de contrôle du tabagisme juvénile
24- Politiques de contrôe du tabagisme juvénile (sans précision)
25- Âge légal
26- Commandites de findustrie du tabac
27- Emballage du paquet de cigarettes
29- Vente de tabac dans les phamacies
29- Publicités du tabac
30- Taxes sur le tabac

POURSUITES DE L INDUSTRIE DU TABAC
31- Poureciitas de tindustrie du tabac

PRATIQUES DE LINDUSTRIE DU TABAC
32- Pratiques de lindustrie du tabac

I. Variables descriptives

Nom du journal 1- Le Presse
2- LeDevor

Dats de parution
Position dans le journal
Titre de article
Nom de tautaur
Type darticles 1- Nouvelle longue

2- Nouvelle brève
3- Rapport de recherche
4- Édirial
5- Chronique
6- Lettre à téditsur

III Cadres

Cadres protabac
1- Sociélo dépendants des revenus du tabac
2- Force économique positive
3- Réglementation antitabac abusive
4- Soucis des jeunes
5- Plaisirs
6- Libertés individuelles
7- Manipulation scientifique

8- Produit légal

Cadres anti-tabac
1- Droits des non-fumeurs
2- Morts I
3- Fumeurs à riques
4- Jeunes
5- Manipulation de findustrie du tabac
6- Coûts du tabac
7- Dépendance du tabac
B- Profits de tindustrie du tabac

IV, Opinion de l’auteur

1- Pour la régulation du tabac
2- Contre la régulation du tabac
3- Partagée
4- Neutre
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Annexe III : cadres anti-tabac identifiés par Menashe & Siegel

(1998)
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