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La recherche montre que les médias influencent les normes 
sociales, lesquelles influencent les attitudes, croyances et 
comportements des individus. (Laforest, 2017; OMS, 2002). 
Cet effet peut s'expliquer par le fait que les médias informent 
les individus sur ce qui est valorisé ou non dans la société 
(Arias, 2019). Les médias peuvent prévenir la violence, mais 
aussi perpétuer des stéréotypes et des croyances erronées 
par leur couverture sensationnaliste des crimes violents 
(Boling et Hull, 2018; Laforest, 2017). Les médias surrepré-
sentent les « victimes idéales », c’est-à-dire un individu avec 
un ensemble de caractéristiques qui sera considéré comme 
une victime légitime (Mckimmie, 2014). Cela suggère qu'il y 
a de « bonnes » et de « mauvaises » victimes, ce qui influence 
le traitement que la victime recevra (Mckimmie, 2014). Ces 
représentations peuvent donc mener au blâme de la victime 
quand elle s’éloigne du stéréotype de la victime « idéale » 
ainsi que contribuer à justifier les actes de l’auteur du crime. 
La baladodiffusion, une modalité de diffusion qui n’est pas 
soumise aux mêmes normes journalistiques que les médias 
dits traditionnels comme la télévision ou la radio (Bottomley, 
2015), a connu un essor important cette dernière décennie 
(Edison Research and Triton Digital, 2019). Peu d’études ont 
analysé la représentation de la violence dans les balados et 
ses conséquences.

Méthode 
Dans cette étude qualitative, 12 épisodes de trois balados 
québécois distincts traitant de crimes réels ont été choisis 
afin d'analyser leur représentation de la violence interper-
sonnelle ainsi que celle des victimes et des agresseurs. Les 
balados ont été sélectionnés selon trois critères d’inclusion : 
(a) ils devaient provenir du Québec afin d’analyser les repré-
sentations de la violence interpersonnelle spécifique au 
contexte québécois, (b) ils devaient relever du genre « crime 
réel », (c) et ils devaient avoir été diffusés au cours des deux 
dernières années afin de contrôler le contexte social dans 
lequel ils s’inscrivent. La méthode de Guest et al. (2020) a 
été utilisée pour assurer la saturation des données. Le maté-
riel de recherche se résume aux verbatims des épisodes de 

balados sélectionnés, retranscrits à l’aide du logiciel Word 
de Microsoft 365. Le logiciel de codification NVivo a été 
utilisé afin de faciliter l’organisation, le codage et l’explo-
ration des données. Les données ont été analysées selon 
une approche principalement inductive. Parallèlement, une 
approche déductive a toutefois été employée, basée sur la 
recension des écrits.

Résultats et discussion 
Plusieurs résultats de l’analyse sont en concordance avec 
les études consultées. En effet, on note une absence de 
contextualisation de la violence comme étant une problé-
matique sociale. Les narrateurs décrivent une malchance 
incompréhensible de la victime face aux agressions répé-
tées d’hommes plutôt que d’inscrire cette violence envers 
les femmes comme les conséquences d’une société carac-
térisée par la dominance de l’homme (Bullock, 2007). Bien 
que les histoires de crimes rapportées impliquent majoritai-
rement des victimes féminines, cette recherche ne s’attardait 
pas spécifiquement à ces dernières. De plus, le sensation-
nalisme est omniprésent dans l’ensemble des balados à 
travers des descriptions émotionnellement chargées d’une 
violence parfois extrême avec des détails graphiques et une 
présence accentuée de la violence physique (Boling et Hull, 
2018). Les narrateurs énoncent aussi des croyances erronées 
par rapport à la violence interpersonnelle. Les histoires trai-
tées sont majoritairement conformes à l’image d’une vic-
time « idéale ». Ce traitement de l’information peut s’avérer 
problématique puisqu’il perpétue de fausses croyances par 
rapport à la violence, spécifiquement aux violences à carac-
tère sexuel. On peut supposer que dans leur processus de 
sélection, les narrateurs cherchent les histoires les plus « 
excitantes », expliquant l’écart entre la réalité et les histoires 
présentées. Aussi, plusieurs narrateurs blâment la victime 
de manière plus ou moins directe en soulignant ce qui est 
considéré rétrospectivement comme de mauvaises déci-
sions et des situations à risque. Certains vont même jusqu’à 
nier que la victime a réellement vécu un abus en invalidant 
ainsi son expérience.
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Certains résultats sont originaux à la présente étude. Par 
exemple, la compassion et la compréhension des narrateurs 
envers les victimes et une hostilité envers les auteurs des 
crimes à travers des jugements, des appellations péjora-
tives et de l’indignation face aux décisions juridiques favo-
rables aux auteurs n’avaient pas été mentionnées dans les 
études antérieures. De plus, les narrateurs semblent être 
conscients des concepts de blâme de la victime et de justi-
fication de l’auteur et mentionnent explicitement de ne pas 
vouloir attribuer la responsabilité à la victime. Ces résultats 
montrent une conscientisation par rapport à ces enjeux, 
mais celle-ci ne semble pas prévenir totalement les discours 
attribuant une partie ou la totalité de la responsabilité à la 
victime. Finalement, les résultats montrent que les histoires 
pourraient être traitées différemment par les hommes et les 
femmes. Toutefois, la taille réduite de l'échantillon nécessite 
des recherches futures pour approfondir cette piste.
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