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L'echeancier

Cr66e le 5 juillet 1977, la Commission de I'unit6 canadienne avait pour mandat de recueillir

et de faire connaitre les opinions des Canadiens sur la crise que traverse le pays . Aux

commissaires incombait aussi le soin de proposer des solutions . Voil A plus de dix-huit

mois qu'ils s'emploient ;& cette tfiche .

Lors de la r6union pl u&ni6re du Jar septembre 1977, A Ottawa, nous avions communiqu 6 nos
premi6res impressions sur le travail qui nous attendait et sur la mani 6re dont nous
comptions proc6der. Pour reprendre nos propres termes, nous avions dit alors :

La Commission reconnait que le Canada et son systcme f6d6ral traversent une p6riode
de tr6s grande tension . Toutes les r6gions du pays refl6tent et expriment ce malaise .
Les questions les plus pressantes sont soulev6es dans le Qu6bec et la Commission
entend bien leur accorder la priorit4§. Les probl6mes des autres r6gions revotent eux
aussi une importance majeure et la Commission leur consacrera toute I'attention qu'ils
m6ritent .

Nous avions 6galement fait part de notre d6cision de sugg6rer plus tard «des concepts et
des politiques susceptibles de constituer les 6I6ments d'une troisi6me option pour le
Canada), (Voir le texte intbgral A I'Appendice 2) .

Si nous regardons aujourd'hui ce texte vieux de dix-huit mois, nous sommes frapp6s de
constater A quel point cette intention collective a orientb tout notre travail . II ne fait aucun
doute que le Canada est en difficult6 . Cela est surtout le fait du Qubbec, mais le Qu6bec
n'est pas le seul facteur en cause. II faut absolument inventer, nous semble-t-il, un nouveau
contrat de sociM6 qui permette aux gens de ce pays, d6concertant et merveilleux A la fois,
de vivre ensemble dans la paix, I'harmonie et la libertt&, .

Quelques semaines apr6s la parution de ce communiqu6, nous nous sommes embarqul§s
pour ce qui allait dtre-une aventure inoubliable . Peu de Canadiens ont eu comme nous, la
chance de participer A une experience aussi exaltante dont le souvenir nous accompa-

gnera toujours . De septembre 1977 A avril 1978, la Commission a tenu des audiences dans

quinze villes canadiennes, de Vancouver et Yellowknife A Saint-Jean (Terre-Neuve) . Elie a
entendu un nombre incalculable de citoyens de toutes convictions, discuter d'une Mon-

nante vari6t4b de sujets .

Durant la p6riode des audiences, parfois entre deux sbances, nous avons particip4§ A de
nombreuses 6missions radiophoniques ou t6l6vis6es et nous nous sommes entretenus
avec des journalistes, des Mudiants, des clubs sociaux et des groupes professionnels .
Nous avons tenu r6unions sur r6unions, A Ottawa et ailleurs, afin de discuter avec notre
6quipe de recherchistes et avec nos consultants, de tous les aspects de notre vaste
enqu@te .

Tout au long de I'4bt6 et de I'automne, nous avons pris conseil aupr6s de nombreuses
personnes susceptibles de nous enrichir de leur expertise .

Qu'avons-nous donc appris, que nous ne sachions d flA A titre de citoyens et citoyennes du
Canada? Plus que nous ne serons en mesure de I'exprimer . Chacun de nous aura tirb d e
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L'echeancler

cette exp6rience une foule de connaissances, d'impressions et de perceptions vari6es qu'il
sera bien difficile de reproduire fidL'-Iement . Nous 6tions apr6s tout, huit citoyens originaires
de r6gions diff6rentes, transportant avec nous des id6es personnelles, voire-admettons-
le-des pr6jug6s .

En cours de route, nous avons beaucoup appris de nos compatriotes canadiens et l'un de
I'autre, et nous avons petit A petit constat& que nous partagions certaines opinions et
certains objectifs . Cela ne veut pas dire que nous btions d'accord sur tout : non seulement
ce serait faux mais cela n'aurait pas 6t6 tr6s stimulant . II reste qu'une grande communaut6
de pens6e et la foi en des objectifs partag6s sont A l'origine de nos trois publications .

Se retrouver est la premi6re d'entre elles ; elle fait part de nos observations et de nos
recommandations . La seconde : Definir pour choisir, est un vocabulaire des termes et
concepts dont Ia connaissance sera fort utile A la compr6hension du d6bat sur I'unit6 . II
nous est en effet apparu, que la confusion 6tait grande dans ce d6bat quant A I'emploi des
mots et des concepts cl6s. Ce n'est pas que nous ayons cru un seul instant que tous les
probl6mes du Canada se dissiperaient du seul fait d'un accord g6nbral sur la s6mantique .
Nous croyons tout simplement que des querelles de mots sont tr6s souvent A l'origine de
querelles d'id6es .

Notre troisi6me publication : Un Temps pour parler, relate le plus fid6lement possible ce
que des milliers de Canadiens nous ont dit et 6crit, parfois avec pond6ration, parfois avec
exaltation, parfois avec col6re . Tous les sujets se rapportant d'une fapon ou d'une autre A
I'unitb canadienne y sont pass6s .

Le lecteur ne manquera pas de constater que le pr6sent rapport traite surtout d'institu-
tions publiques et de politiques gouvernementales touchant A tous les secteurs de la vie
canadienne . Cette s4blection n'est pas, bien sur, I'effet du hasard et sans doute serait-il
utile de nous en expliquer .

De nombreux Canadiens se sont fait devant nous les avocats passionn6s de la th6se selon
laquelle la crise serait une question de mentalit6s . Si seulement nous parvenions A ajuster
nos attitudes A nos institutions, il n'y aurait pas de probl6me constitutionnel . Nous
partageons ce sentiment et nous avons cherch4§ dans nos contacts avec le public, et nous
le ferons aussi dans nos rapports, A encourager la formation d'attitudes et de convictions
plus ouvertes A I'idLse de I'unitLs nationale. Mais force est de reconnaitre que la parole seule
ne peut changer les esprits et r6soudre les crises . Et cela explique notre volontb d'aller
plus loin et de proposer des r6formes d'ordre institutionnel . Cela Lstant pos6, quelques
remarques s'imposent .

Premi6rement, une attitude n'existe pas et n'bvolue pas dans le vide . Elie est une
interaction constante avec le milieu social et institutionnel . S'attaquer d'abord CA ce milieu
offre donc de meilleures garanties de changement d'attitudes qu'une simple pr8dication .
Nous esp6rons donc que la r6forme des institutions contribuera A faire 6voluer la mentalit6
des Canadiens quant A leur unit6 .

II n'est pas facile non plus-et c'est IA notre deuxi6me observation-d'avoir un impact
direct sur les changements d'attitudes et ce n'est pas un rapport de Commission d'en-
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L'echeancler

qudte qui contredira la r6gle . Supposons un moment que celui-ci ait port6 principalement
sur I'art et la mani4bre de changer le comportement des Canadiens . A quoi cela aurait-il
ressembl4§ sinon au Sermon sur la Montagne ou A un manuel scolaire de psychologie
sociale?

La troisi6me remarque portera sur le facteur temps . Nous sommes persuad6s que la crise
actuelle exige une intervention tout A la fois prompte et vigoureuse. Nous sommes
6galement convaincus qu'iI reviendra aux gouvernements central et provinciaux d'@tre les
artisans de ce changement . Mais ce sera A nous, Canadiens, qu'iI appartiendra de voir
comment ils s'acquitteront de cette tAche et de s'assurer qu'ils le feront dans les meilleurs
d6lais .

Nous ne voulons pas laisser I'impression pour un seul instant que nous minimisons les
efforts de compr6hension mutuelle et d'ouverture d'esprit des Canadiens . C'est, de toute
6vidence, un facteur capital ; mais son effet ne se fera pas sentir assez tot et avec assez de
force pour faire face aux desfis que notre pays aura A relever d'ici un an ou deux. Par
exemple, il ne fait plus aucun doute-que nous devons r66valuer nos m6thodes d'ensei-
gnement pour pr6parer nos enfants A leurs responsabilit6s civiques . Mais ce West pas une
r6forme de I'enseignement, si importante soit-elle, qui nous dira comment garder le
Qu6bec dans la f6d6ration .

La quatrii~me remarque aura trait aux attentes de la population et A la fagon dont elle
entrevoit le cours des prochains 6v6nements . Tout le monde s'accorde A reconnaitre que
les origines et les dimensions de la crise sont nombreuses ; mais il n'en reste pas moins
vrai qu'aux yeux de beaucoup, c'est sur la sc6ne politique ou constitutionnelle que le
drame se d6nouera. Une telle attente, d6s lors qu'elle se trouve assez largement .r4bpandue,
fait boule de neige . II nous a sembl6 que l'on en Mait arriv6 A un point de non retour : il est
impossible d6sormais d'aboutir A un accord acceptable A une majorite5 de Canadiens qui
ne passe pas par une r6forme politique et constitutionnelle .

Telle est la raison qui nous a incit6s A concentrer nos efforts sur tous les secteurs
despendant directement ou indirectement des gouvernements . Cela dit, nous voudrions
quand m@me exprimer franchement ici quelques-unes de nos id6es sur les attitudes et les
comportements, sujet dont il ne sera peut-@tre pas fait suffisamment 6tat dans le pr6sent
rapport .

La Commission avait pour mandat d'examiner les probl6mes relatifs A la d6sunion au
Canada et d'en tirer des conclusions ; elle a invitb la population A se pr6senter A ses
audiences pour dire ce qu'elle avait sur le cceur. Dans ces conditions, ne nous 6tonnons
donc pas qu'on I'ait entendue davantage se plaindre de ce qui allait mal chez nous que de
faire I'Moge de ce qui allait bien ; encore qu'il nous soit tr6s souvent arriO, il est vrai, de
recueillir des t6moignages tr~s constructifs . Mais nous avons tous btL% frappbs par
I'extraordinaire vari6t§ de griefs, de dolbances et de probl6mes que I'on a d6vidft devant
nous. Plus souvent qu'autrement, chaque motif de plainte Mait considl§r4§ comme la cause
unique, ou tout au moins principale, de la m6sentente dans le pays .

II est arrivib aussi mais rarement, que I'analyse des maux du pays tourne autour de
pr4boccupations d'int6rbt personnel . Le plus souvent, malgr6 tout, ces diagnostics nous on t

5



L'fth6ancler

4§t6 propos6s par des citoyens qui, de toute 6vidence, gardaient en vue, non leurs propres
int6r@ts, mais ceux du pays . De tels comportements sont le t6moignage vivant de cette
diversit6 dont on a fait grand cas au Canada .

Un des aspects de cette diversit6 nous pr6occupe plus particuli6rement : elle recouvre une
ignorance qui s'ignore elle-m@me, chacun ayant tendance A croire que son opinion est
universellement repue. Combien de fois n'avons-nous pas entendu des reprbsentants d'un
groupe, ou d'une r6gion, ou d'un secteur 6conomique quelconque, faire devant nous une
analyse qu'ils croyaient absolument exacte, mais qui nous semblaient A nous, qui venions
d'arriver de I'autre bout du pays, ne traiter que d'une parcelle de la r6alM canadienne !

Nous avons parfois eu l'impression d'un pays compos6 de mille solitudes, d'une pl6thore
d'i!es mais vivant en autarcie, sans voisin d I'horizon et ignorant tout-et c'est cela qui est
tragique-de I'ensemble auquel elles appartiennent . Quand l'un parlait, les autres 6cou-
taient A peine. Les Canadiens vivent clans un pays immense mais ils se rassemblent en
communaut6s vivantes et d4bbordantes d'6nergie . Pourquoi, A I'age des communications
instantan6es, sont-elles incapables de mieux s'entendre A travers le vide des espaces

d6peupl6s?

Nos rencontres avec les Canadiens nous ont fait d6couvrir-au-delA de la bonne volont6,
de la g6nbrosM et du simple bon sens-des manifestations d'un esprit soupponneux,

parfois hostile, envieux, intol6rant et chauvin . Cela semblait tenir en grande partie A

I'ignorance, A la m6fiance que l'on bprouve d'instinct envers tous ceux qui sont diff6rents

de nous: ceux qui ne s'habillent pas comme nous, qui parlent une autre langue, qui
pratiquent une religion diff6rente ou d'btranges mceurs, bref, ceux qui viennent

«d'ailleurs» .

Dans Se retrouver, nous avons fait notre possible pour inventer des moyens qui permet-

traient A I'appareil gouvernemental et constitutionnel de jeter des ponts sur les fossbs qui

nous s6parent. Mais il y a toute une dimension dont il nous est impossible de traiter : la

dimension humaine, celle de nos attitudes personnelles, de notre perception de nous-

m@mes et des autres. Et c'est 16 que les Canadiens ont un long chemin i3 parcourir ; il leur

reste bien peu de temps pour le faire .

Ce n'est pas seulement qu'iI faille accepter le fait de la diversitb: encore faut-il trouver le
moyen de la vouloir et la respecter sinc6rement . Pour peu que nous finissions par
comprendre que les diffbrences de notre voisin ne menacent en rien notre vie et nos
valeurs mais sont au contraire une partie de ce milieu dans lequel notre propre identit6
trouve sa libert6 d'expression, nous aurons avanc6 d'un grand pas dans la comprehension
de ce que doit Otre le Canada de demain . Ce n'est qu'A ce prix, pensons-nous, que les
Canadiens pourront partager un idbal commun acceptable par tous, sans sacrifier pour
autant leurs convictions ou leurs identit6s propres.

C'est dans une telle perspective que nous comprenons les termes «unM nationale» ou
Kunit6 canadienne» . D'aucuns y voient Ia fusion des diff6rences dans un seul creuset, leur
transformation en un corps homog6ne . Pour d'autres, ces mots 6voquent les drapeaux
qu'on agite au cours de f@tes «patriotiques» orchestr6es par les pouvoirs publics et dont
est absente toute 6motion v6ritable .
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L'&Mancler

Pour les membres de la Commission, I'unit6 canadienne, ce n'est rien de tout cela . Elie est
la somme des compromis que les communaut6s et les gouvernements acceptent afin que
vive et prospLre Ittat canadien . Ainsi toutes les parties ont-elles des avantages qu'elles
n'auraient jamais si elles restaient isol6es . II s'agit en somme d'un juste assemblage
d'6I6ments constitutifs ou, pour reprendre la d6finition d'un dictionnaire, d'une union
harmonieuse de parties .

Les citoyens de ce pays n'ont pas eu jusqu'ici la possibilitb de profiter de cette unit6 autant
qu'ils I'auraient pu ; mais elle n'en reste pas moins I'objet de notre qu@te . II nous a semblb
que le probl6me majeur nWait pas de pr6server ou de r6tablir I'unit6, mais de la faire .

Nous ne voudrions pas laisser nos lecteurs sur une fausse impression . Le Canada est un
grand et beau pays, trop m6connu et incompris de ses ressortissants. Ses richesses
naturelles font I'envie du monde . La libertib y fleurit plus qu'ailleurs . Mais il n'en traverse
pas moins une crise qui n'est pas seulement une crise de croissance-nous sommes bel et
bien en pr6sence d'une crise existentielle .

L'action entreprise en vue de gu6rir le mal canadien s'inscrit dans un agenda d 6j A
lourdement chargts. Nos gouvernements ont d'ores et d 6j A entam6 le processus de r6vision
constitutionnelle . Des 6lections f6d6rales se feront dans le courant de cette ann6e . Quant
au gouvernement du Qu6bec il s'est engag6 A tenir son r6f6rendum sous peu .

Pendant la plus grande partie de sa courte existence la Commission s'est trouv6e en pleine
temp@te. Chemin faisant, elle a voulu organiser sa propre activit6 et crber ses propres
d8lais de mani6re A aider au maximum ses concitoyens A r6soudre eux-m6mes les
probl6mes qui se posaient A leur pays. Rares, croyons-nous, ont 6t6 les commissions
d'enqu@te qui aient 4R6 comme la n8tre, appelbes A travailler dans une conjoncture
politique aussi agit6e et mouvante .

Si nous avons d6cid6 de publier aujourd'hui Se retrouver, c'est pr6cis6ment en raison de
I'acc6l6ration des 6v6nements sur la sc6ne politique . En d'autres circonstances, nous
aurions pr&&6 consacrer davantage de temps A notre 6tude et A notre r6flexion .
L'urgence de la situation ne nous le permet pas . On trouvera ici, dans nos conclusions et
nos recommandations, I'essentiel de nos r6flexions sur les probl6mes de I'unit§ cana-
dienne . Ult6rieurement nous nous proposons de mettre A la disposition des int6ress6s une
partie de nos documents de travail . Nous formons le viceu que ce rapport servira la
population canadienne et les chefs politiques .
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Le 15 novembre 1976

La crise de la Confederatio n

On ne dolt pas chercher ailleurs que dans le r6sultat des Nections provinciales du 15
novembre 1976, le point de d6part de notre Commission. L'accession du Parti Qu6bbcois A
la direction des affaires de cette province abt6 tout A la fois I'aboutissement d'un long
processus historique et le d6but d'une 4§re nouvelle pour notre pays . Ce n'6tait pas la
premi6re fois que l'on assistait A I'Mection d'un gouvernement hostile au systLme n6 de la
Conf6d6ration ; il reste que, jamais auparavant n'avait-on vu poursuivre avec autant de
fermet4§ que l'ont fait les chefs du Parti Qu6b6cois la cause de I'ind6pendance provinciale .
Pour la premi6re fois depuis sa naissance en 1867, I'union politique canadienne se trouvait
confront6e au risque vbritable de s6cession de I'une de ses plus grandes provinces .

Cet b0nement capital de la vie du pays avait sans doute suscit6 des inquibtudes
considbrables et de vives discussions, dans les quelques mois qui ont immbdiatement suivi
cette consultation Nectorale . Et pourtant nous constatons aujourd'hui que, dans I'esprit de
nombreux Canadiens, son importance a tendance A d6croitre . II n'y a I A rien que de tr8s
humain . D6s qu'un probl6me n'occupe plus I'avant-sc6ne, ne serait-ce IA qu'un phbno-
mZne provisoire, on est tentb de I'oublier . VoilA prbcisbment ce qui s'est pass6„croyons-
nous, en ce qui a trait A la question de I'unit4b canadienne qui, depuis une dbcennie ou
deux, A la fagon d'une bouteille port6e par la vague, remonte et redescend dans I'opinion
publique.

II ne faut pas s'en btonner . Une crise indbfiniment prolongbe, lorsqu'elle est sans rebondis-
sement dramatique, devient ennuyeuse. Mais si, profondbment enracin6e, elle fermente
pendant que d'autres questions distraient I'opinion publique, elle ne dolt pas pour autant
cesser de retenir notre attention . Ajoutons que nous avons pris conscience d'une autre
tendance, issue d'ailleurs de la premibre et qui consiste A prendre pour une nouveaut6 tout
ce qui surgit A I'air libre, comme si ces 60nements nouveaux Maient issus du n6ant,
dbpourvus d'origines historiques et sans rapport 6troit avec des prboccupations d'ordre
infiniment plus g6n6ral .

C'est au cours de I'M6 1977 qu'a btb crb6e notre Commission . Le souvenir de la victoire
Nectorale du Parti Qubb6cois Mait encore prbsent dans les m6moires . La population
concevait encore difficilement qu'un gouvernement s6cessionniste puisse se trouver A la
direction des affaires du Qubbec. Or il est en place depuis deux ans et plus, et rien de trop
dramatique ne semble s'Mre encore produit . Le Canada reste un ; le gouvernement du
Qubbec comme tous ses ressortissants, vaque A ses affaires comme si rien n'avait chang6
et la date du rbf6rendum sur la souveraineWassociation devient de plus en plus incertaine .
De quoi s'inqui6terait-on ?

C'est IA, pensons-nous, une erreur grave . Quelles que soient nos prbfl§rences, il est hors de
tout doute que la question de I'unit6 canadienne ne saurait manquer de rebondir d
I'avant-sc6ne pendant bien des annbes encore .

Bien que la cr6ation de la Commission soit 116e d la victoire du Parti QuAb6cois, nous ne
croyons pas que cet 60nement, non plus que toute autre Olection f6d6rale, ou m@me le
r6sultat du r8fbrendum, soient les param6tres essentiels de notre mandat. La crise
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La crise de la Confbdbratlon

persistera que le r6f6rendum soit «gagnt,» ou «perdu» ; les problomes de base demeure-
ront, et nous devrons nous attaquer A ses causes profondes. II ne faudrait pas confondre
les symboles de la crise politique avec ses 6I6ments proprement constitutifs . Une crise
telle que celle que traverse le Canada a des causes multiples, et nulle Mection ou
r6f6rendum ne saurait en arr6ter l'inexorable cheminement .

Hier encore

II y a quatorze ans, la Commission royale sur le bilinguisme et le biculturalisme lanqait aux
Canadiens un avertissement . Sans blen s'en rendre compte, leur disait-elle, ils se trou-
vaient engag6s dans la plus grave crise de leur histoire. Cette crise avait certes sa source
au QuAbec, mais les dimensions de cette province, sa situation strat6gique et les r6actions
en chaTne auxquelles on assistait ailleurs, t6moignaient de son extension au pays tout
entler. Les Commissaires estimaient que la crise tenait A ce que «I'btat de choses ®tabii en
1967 et jamais gravement remis en question depuis, btait pour la premibre fois refus6 par
les Canadiens franpais du Qu6bec. »

L'accession au pouvoir, au QuAbec, d'un gouvernement s6cessionniste a rapidement
confirm6 la justesse de ce diagnostic . Et pourtant-la Commission B et Bbtait d'ailleurs la

premi6re A le reconnaftre-la crise n'6tait pas nouvelle, m@me au d6but des annbes
soixante . A la vbritt,, la tension grandissante entre Canadiens francophones et anglopho-
nes btait peut-8tre « . . .outre ce qu'elle a de neuf, la somme et la consommation de tous les
affrontements pass6s . »

Le rapport de la Commission, a inspirb de nombreuses r6aiisations et plusieurs tentatives,
tant au niveau central qu'au niveau provincial pour respecter de faron plus ouverte le fait
franpais au Canada . La Loi de 1969 sur les langues officielles donnait une forme I6gislative
A un grand nombre de propositions de la Commission . C'est en pa rtie 9 cause de
I'application de cette Ioi que le nombre de Canadiens francophones a pu augmenter de
fapon sensible dans la fonction publique f6d6raie (encore qu'alent W plus lents les
progr6s constat6s en ce qui concerne les niveaux supbrieurs de I'administration) . La
capacit6 de I'administration f6dbraie de se rvir les Canadiens en franpais comme en anglais
s'est sensiblement accrue depuis. Les Canadiens franqais participent davantage dorbna-
vant 9 la vie politique canadienne et peuvent constater que les institutions f 6dbraies sont
effectivement communes aux deux communaut bs linguistiques . Depuis dix ans aussi, et
pour la premi8re fois depuis la Conf6d6ration, des Canadiens franpais ont acc6db aux
grands portefeuilles A vocation 6conomique et ont pu mieux faire entendre leur voix au
Conseil des ministres .

Au niveau provincial, les aspirations des Canadiens franqais ont 6tb mieux reconnues,
notamment au Nouveau-Brunswick et en Ontario, ou se retrouve la majoritb des franco-
phones qui vivent A I'ext6rieur du Qu6bec .

Sa minorit6 acadienne constituant le tiers de sa population, le Nouveau-Brunswick a
accept6 I'invitation de la Commission B et B de se d6clarer officiellement bilingue . Son

gouvernement a entrepris le long processus d'adaptation de ses structures et de se s
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services A la r6alit§ linguistique de la province . D'autre part I'Ontario, ou les francophones
ne repr6sentent que 5,6 p. cent de la population totale, n'a pas donn6 suite aux
recommandations de la Commission, ce qui ne I'a pas empdchAe de poursuivre la mise en
oeuvre de programmes destin6s A accroitre l'utilisation de la langue franpaise dans les
services qu'elle offre A sa population. Les chiffres estimatifs fournis par le Conseil des
ministres de I'§ducation permettent A cet bgard de mesurer le sbrieux de I'effort accompli :
93,6 p . cent des 6I6ves francophones en Ontario sont actuellement inscrits A des program-
mes aux niveaux 6I6mentaire et secondaire .

Le Qubbec s'est, en m@me temps, lancL% dans un programme aux cons6quences bien plus
vastes encore . La dbcennie 60 avait 4R6 celle de la r 6forme de I'enseignement et des
grandes institutions publiques (administration provinciale et soci b t bs de la Couronne). On
entendait par IA pr6parer les Canadiens fran pais A mieux r6pondre aux exigences de la
sociAt b industrielle contemporaine . A partir de la fin des ann 6es 60, cet effort a pris une
autre orientation : on a voulu agir, de plus en plus, sur le plan linguistique . Des politiques de
ce genre avaient Mb adoptbes dbs 1910, bpoque ou le gouvernement Gouin avait exig b des
services d'utilitb publique ou des soci 6 t 6s de transports qu'ils proposent leurs services en
franqais aussi bien qu'en anglais . Poussant plus loin dans cette voie, les gouvernements
qui se sont succ 4bdo§ A Qu4b bec ont voulu renforcer I'appareil 6conomique de cette province
francophone par le vote d'une sbrie de mesures linguistiques : Loi 22 du Gouvernement
Bourassa (1974), Loi 101 du Gouvernement L 6vesque (1977) . Toutes ces mesures visaient
A amb liorer les perspectives d'acc6s des Canadiens frangais aux postes les plus 6lev6s de
la hi6rarchie des affaires au Qu6bec par la r6glementation de la langue de travail des
grandes soci6 t 6s privbes de la province . On souhaitait ainsi mettre fin aux servitudes
bconomiques qui pesaient depuis longtemps sur les Canadiens fran Qais, probl 6me dont les
gouvernements ant 6rieurs avaient, depuis un demi-si 6cle, recherch6 la solution du c6t6 de
I'enseignement .

On peut donc faire btat d'efforts consid6rables dans le sens de la r6forme entreprise
depuis le d6but des ann6es 60 au Qubbec, dans les autres provinces et A Ottawa . Et
pourtant, dix ans et plus aprLs que la Commission B et B out lanc6 son avertissement au
sujet de la crise nationale, notre pays se trouve plongb dans une situation encore plus
dramatique. II traverse actuellement une pbriode critique de son histoire, symbolis6e on
quelque sorte par I'blection au Qu6bec d'un gouvernement s6cessionniste .

Pourquol avons-nous tendance a nous Isoler?

Comment expliquer que les efforts des gouvernements n'aient pu diminuer les tensions qui
menacent de diviser notre pays? A cette interrogation, on peut rbpondre de diverses
fagons. Disons tout d'abord qu'iI serait vain d'attendre d'une politique quelconque (fOt-elle
m@me juste, ce qui reste A prouver) qu'elle puisse rapidement apaiser tant de ressenti-
ments passbs .
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A cette premiere observation, ajoutons-en une autre. C'est precisement parce qu'on a
voulu ameliorer la situation des francophones hors Quebec et au niveau federal, qu'on a
suscite un vif ressentiment au Canada anglais, avec, par voie de consequence, un ressac
encore plus vif au Quebec. C'est en entendant le Canada anglophone se plaindre du
French power e Ottawa, en le voyant resister au bilinguisme dans la capitale federafe et
ailleurs, que bien des Quebecois francophones, dont certains d'ailleurs ne demandaient
qu'e le croire, se sont persuades qu'ils n'avaient rien e attendre du reste du Canada et
que, en consequence, c'est au Quebec seul que le Canada frangais pouvait chercher son
avenir. On se souviendra de la reaction du Canada anglophone e la greve des contr6leurs
du trafic aerien (mieux connue, en franqais, sous le nom de I'affaire des Gens de I'Air) au
printemps et e I'ete de 1976 . La portee de cet evenement a ete revelatrice e leurs yeux. La
vehemence avec laquelle les contr8leurs, les pilotes et la population canadienne-anglaise
ont semble rejeter, du revers de la main, le droit des pilotes et contrbieurs francophones
de travailler en franqais dans leur propre province, ou pourtant ils forment la grande
majorite de la population, mit en evidence la situation veritable des rapports entre
anglophones et francophones au Canada . Ce «backlash» du bilinguisme, dont la greve des
aiguilleurs du ciel a constitue peut-@tre la manifestation la plus dramatique, a certainement
contribue e la victoire du Parti Quebecois .

Ce ne sont Id, pourtant, que les manifestations les plus visibles d'un probleme plus vaste
encore .

A l'origine du rebondissement de la crise se retrouvent des processus sociaux communs e
toutes les societbs modernes. On est en presence, ici, d'une force impersonnelle, de ce
que les sociologues appellent la modernisation', et dont les composantes seraient
l'urbanisation, I'industrialisation, I'enseignement de masse, I'apparition de nouveaux
moyens de transports et de communications, la secularisation croissante. Tout cela a eu
un effet profond sur la societe du Quebec comme sur le Canada dans son ensemble .

Songeons ici aux fonctions dont, constitutionnellement parlant, sont investies les provinces
canadiennes . Songeons aussi e I'extension de I'activite etatique en general et e la
multiplication vertigineuse de ses attributions. Faut-il s'etonner, dans ces conditions, de
voir les provinces reaffirmer energiquement leur influence au sein du federalisme cana-
dien? II ne faut pas chercher l'origine du conflit actuel ailleurs que dans la concurrence
entre gouvernements central et provinciaux pour la conduite des affaires que doit assumer
un Mat moderne .

Ce processus a neanmoins pris, au Quebec, une forme toute particuliere attribuable e la
mission culturelle et linguistique de cette province . II en est issu une nouvelle classe de
technocrates competents, ambitieux, qui ne croyaient pouvoir atteindre les objectifs de
leur societe e I'interieur du cadre desuet du systeme federal . Ces nouveaux mandarins
btaient portes tout naturellement e ne concevoir I'epanouissement de la collectivite
canadienne-frangaise qu'9 I'interieur de I'f=tat quebecois. Ils sont, du reste, parvenus e
faire partager leurs points de vue e une forte proportion de I'electorat quAbecois . Dans
cette optique, la souverainete-association se conqoit davantage comme un effort de
centralisation et de concentration de tous les pouvoirs e QuAbec, piut6t qu'une decentrali-
sation radicafe .
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Cette th6se est apparue s6duisante, en partie parce que les forces de l'industrialisation et
de l'urbanisation ont diminu6 l'importance de certaines des institutions vbtustes dans
lesquelles le Canada frangais avait jusqu'ici pu trouver un support . La paroisse s'est alors
affaiblie, comme I1glise, comme les communautbs rurales qui constituaient autrefois
I'armature sociale de la socM6 canadienne-franqaise at qu6b6coise . En leur lieu et place
sont apparues les institutions 6tatiques, la grande entreprise industrielle . Leurs dirigeants
ont ainsi acquis, aux yeux d'une grande partie de la population, une I6gitimft d'autant
moins contestbe que le m@me processus de modernisation a affaibli, en mome temps, les
institutions traditionnelles . Par ailleurs, les communautbs francophones hors Qu6bec,
d6pourvues, elles, de la protection de Ittat, se retrouvent devant un avenir incertain . Leur
situation prbcaire renforce, chez bien des Qu6bbcois, leur tendance i3 se dbsintbresser, A
toutes fins pratiques, de ce qui peut se passer au-delA de leurs fronti6res .

La pouss6e du nationalisme qu6b6cois s'explique, en outre, par d'autres tendances
contemporaines . La Conf6d6ration est n6e A une bpoque ou se forgeaient de grands pays
issus de la rbunion de nombreux petits bats . En revanche c'est au cours des ann6es 50 et
60 que d'innombrables petites colonies, rompant les liens qui les rattachaient encore A
leurs m6tropoles europ6ennes, faisaient leur apparition sur la scene internationale .

Les changements technologiques et 6conomiques modernes ont encourag6 la centralisa-
tion de la puissance bureaucratique et 6conomique, et I'homogbnbisation de la vie sociale .
Cependant cette tendance vers la centralisation et I'uniformit6 aura suscitA A son tour une
affirmation nouvelle des identitbs et des autonomies locales . II suffit pour s'en convaincre,
de jeter les yeux sur I'Europe ou I'intbgration 6conomique est all6e de pair avec la
r6affirmation de I'identitb galloise, bcossaise, basque et flamande .

Paradoxalement, le m@me processus de modernisation semble tout s la fois 6craser et
exalter I'affirmation des loyautbs culturelles et linguistiques. Ce mouvement mondial
renforce le particularisme qubbbcois . II explique le mouvement du Qu6bec vers une
autonomie accrue, si ce n'est vers I'ind6pendance : il explique en partie I'insuccLs relatif
des r6formes tent6es au Qubbec et ailleurs, depuis dix ans, pour ralentir I'blan
indbpendantiste .

Les memes courants internationaux ont secoub tout aussi fortement le reste du Canada .
La crise de I'unitb s'en est trouvb modifi6e .

Elargissement des perspectives

Au moment ou les membres de la Commission B et B prbparaient leur rapport, ils avaient
cru en certaines r6alitAs nationales que force nous est, aujourd'hui, de contester . Ce
changement manifeste I'ampleur des modifications intervenues, depuis lors, dans la remise
en cause de la Conf6d6ration .

L'6I6ment le plus nouveau de la crise est la puissance accrue des autres provinces et
I'apparition du ph6nom6ne des all6geances r6gionales dans un cadre essentiellement
provincial . La Commission B et B pouvait sans doute, il y a dix ans, sous-estimer le s
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diffbrences r6gionaies qui se manifestaient au Canada, et s'attacher piut8t 8 consid6rer
I'unit6 incertaine des deux r6aiitAs canadiennes : la francophone et I'anglophone . II ne

saurait plus en ®tre question . La tendance internationale au particularisme local et le
processus g6n6ral de modernisation, sensibles au Qu6bec, ont aussi pouss6 des racines
dans le reste du Canada, ravivant certaines tensions r6gionaies, pr6sentes depuis toujours
sans doute dans la vie nationale, mais qui ne s'btaient gu6re fait jour entre la Seconde
Guerre mondiale et les ann6es 60 .

Le Qu6bec a contribubb A cette renaissance du r6gionaiisme par sa r6sistance aux
tendances centralisatrices du gouvernement central au cours de I'apr6s-guerre . Ce r6gio-

naiisme s'est deveiopp6 au cours des ann6es 60 et 70 . De cette nouvelle r6aiitA en d6couie

une autre . La crise canadienne ne met plus seulement en cause le Qu6bec ou le Canada
franqais, mais Ia Conf§d6ration tout enti6re . En ce sens, le d6fi actuellement proposb A
notre pays n'est plus celui d'il y a dix ans . II est n6cessaire de I'envisager dans une

perspective infiniment plus vaste . Le problibme essentiel du dualisme canadien se double
maintenant d'un autre, non moins capital, celui du r6gionaiisme canadien .

II faut 6gaiement s'arr®ter A la prise de conscience de leur identitb propre par des
Canadiens qui, n'8tant d'origine ni frangaise ni anglaise, auraient parfois tendance A se

pr6senter comme un troisibme 6I6ment constitutif . Voild un autre 6I6ment qui s'ajoute A la

rbaiit6 canadienne, jadis fondbe sur une duaiit8 . C'est m6me pr6cis6ment parce que la

Commission B et B, A la fois par conviction et parce qu'elle ybtait invitAe par son mandat,
avait Mini notre pays en termes de duaiitb, que ces groupes ethniques ont pris plus
vigoureusement conscience de leur identit(3 propre et choisi de I'affirmer d'autant plus
Anergiquement que la politique de muiticuituraiisme du gouvernement Trudeau, en 1971,
consacrait leur action en ce sens . C'est donc en partie A cause de cette politique et des
reactions qu'elle a suscitbes au sein des communaut6s dites "ethniques", que la situation
du Canada est devenue plus complexe qu'elle ne I'Mait il y a dix ans . Nous devons en tenir

compte .

Aux 6I6ments de I'6volution sociologique dont iI aW question jusqu'ici, iI convient
d'ajouter les revendications de plus en plus nombreuses des autochtones . Leur pr6sence
parmi nous constitue, depuis toujours, un dilemme. Mais le role effac6 qu'iis jouent dans
notre vie nationale pose depuis quelques annbes des probl8mes dont la solution paraft de
plus en plus urgente .

Autre complication : I'6volution de la conjoncture bconomique au Canada et dans le
monde. II y a dix ans, il Mait encore possible d'aborder Ia question de I'unit6 nationale sans
trop s'arr@ter aux limites et servitudes bconomiques imposbes A I'action des pouvoirs

publics . Abstraction faite de la br8ve r6cession de la fin des annbes 50, le Canada et
d'autres pays industriaiis6s avaient joui d'une prosp6rit6 et d'une croissance 6conomique
ininterrompues depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale . On pouvait encore croire A la

permanence de cette croissance . L'6ventail des choix propos6s aux Canadiens en ce qui
concerne I'avenir de leur pays n'4§tait en aucune mani6re limit4§ par de s6v6res contraintes
6conomiques .
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Et pourtant, depuis le d6but des ann6es 70, notre marge de manoeuvre s'est notablement
rbtr6cie . VoilA dix ans que la plupart des pays industrialisbs connaissent des difficult6s
6conomiques qui ont ralenti leur croissance et qui, singulibrement, ont mis d nu les
faiblesses permanentes et la vuln6rabilit6 de I'bconomie canadienne . Nous ne saurions
pallier ces faiblesses A coups de dollars . Notre libertb de manceuvre est infiniment moins
grande qu'elle pouvait le sembler il y a dix ans. Quoi qu'il arrive, nous aurons A nous
rAsoudre 9 des choix difficiles.

Le gouvernement central lui-mdme est devenu un autre volet de la crise . II y a quinze ans, il
Malt tenu en haute estime par un tr6s grand nombre de nos compatriotes, et suscitait leur
respect et leur loyautb. M@me ceux qui n'6prouvaient gu6re de sentiments de fid6lit6 A son
6gard, convenaient tout au moins de son efficacit6 et de sa comp6tence . C'est beaucoup
moins vrai aujourd'hui . Nos d6placements nous ont appris qu'Ottawa est, pour beaucoup
de Canadiens, synonyme de tout ce qu'il y a de plus contestable dans les gouvernements
modernes, que le mot 4§voque pour eux I'image d'une bureaucratie lointaine et maladroite,
exclusivement occup6e A rangonner le contribuable sans lui rendre sa monnaie. Nous
reconnaissons volontiers l'injustice de ce jugement sommaire . II est possible que dans
quinze ans, le pendule de l'opinion oscille vers un autre extr6me . N6anmoins, le fait mome
que nous nous trouvions ici en pr6sence d'une opinion aussi largement r6pandue nous
oblige A en tenir largement compte dans nos efforts pour ambliorer notre situation .

La Conf®d®ration : crise et occasion de changemen t

Toutes les raisons exposbes ci-dessus expliquent que la situation actuelle des Canadiens
est tout autre que celle dans laquelle ils ont pu se trouver jusqu'ici . Certes, nous avons

d6j A W confrontAs A d'autres crises tr8s graves ; il en va autrement de celle-ci . Sa qualit6
m8me la distingue des autres . Au-del8 de ces divers 6l6ments, d'autres encore ont
d6bouch6 simuitanbment sur la scLne . C'est en partie A cause de cette convergence que le
fr@le consensus, qui jusqu'ici nous avait permis de gouverner A peu pros efficacement
notre pays, en est au point de rupture .

II est rare que l'on prenne le soin de calculer avec minutie les avantages et les inconv6-
nients de I'appartenance A une nation. On a tendance 8 accepter sans discussion sa
qualitb de citoyen . Mais nos contemporains-et cette observation ne vaut pas seulement
pour les Qubb6cois-s'interrogent intensbment sur leur pays . II n'est plus, pour eux, le
cadre indiscut6 A I'intbrieur duquel sont abord6s les probl8mes de I'existence; c'est
I'existence m@me de ce pays qu'ils remettent en question .

Nos voyages nous ont r&6l6 I'ampleur de la crise . Sans Is victoire du Part! Qu6b6cois nous
n'aurions pas perpu aussi clairement la profondeur du mal canadien . L'accession au
pouvoir d'un parti s6cessionniste au Qu6bec a r&6l6 I'btendue de ce mal .

Notre pays s'est trouvb plongu& dans la crise la plus grave de son histoire .
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L'Alection du Parti QuBbbcois, avec tout ce qu'elie comporte, a permis aux Canadiens, si
elle ne les y a pas obiig6s, A prendre aujourd'hui conscience de problbmes auxquels, tot ou
tard, iis auraient eu A faire face . II serait fort imprudent d'imaginer que les d6fis de I'avenir
se trouveront 6troitement circonscrits par le r6f6rendum sur I'ind6pendance du Qu6bec .
Clue le r6suitat de cette consultation constitue une victoire pour la cause f6d6raiiste, rien
ne sera acquis pour autant et il faudra encore s'attaquer A la racine migme des m6conten-
tements qui l'ont rendue possible .

L'arriv6e au pouvoir du Parti Qu6b6cois est beaucoup plus qu'une crise . C'est aussi une
chance de renouveler cette communautb d'int6r@ts, de buts et de volont6s dont la crise
actuelle nous a montr6 A quel point elle avait pu ®tre s6rieusement 6branl6e. C'est en
somme la convergence des voiont6s qui constitue I'assise m@me de notre soci6t6 . La
compromettre davantage ce serait, presque A coup sOr, sonner le glas de I'exp6rience
canadienne.
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Nous croyons qu'6nonc6 dans sa forme la plus g6n6rale, le noaud de la crise actuelle doit
@tre recherch(3 dans les conflits entrecrois6s cr6o§s dans la soci&b canadienne par deux
types de clivages et par les institutions politiques qui les v6hiculent ou leur servent de
m6diatrices . Le premier, compte tenu de la pr6sente crise, et le plus pressant, c'est
I'6ternelle distinction entre «Frangais» et «Anglais» . Nous 6tudierons dans un instant
I'aspect actuel de ce problbme historique de la dualit4§ canadienne . Le second clivage est
celui qui s'op6re entre les diff6rentes r6gions du Canada et Ieurs habitants . Tout comme la
dualitb, le r6gionalisme plonge ses racines dans la vie sociale, 6conomique et politique du
pays . Nous traiterons 6galement cet 6I6ment un peu plus loin .

Ainsi donc, la dualit6 et le r6gionalisme, profond6ment enracin6s dans notre histoire,
reprbsentent des 6I6ments majeurs dans les fondements 6conomique et social du Canada .
Les qualit6s et les caractbristiques de ces deux forces structurelles du pays se sont
alt6r6es assez rapidement au cours du dernier quart de si6cle, le pouvoir s'4§tant en effet
dbplac(3 A I'int6rieur des diff6rents groupes, les aspirations de ces derniers s'btant aussi
modifi6es . Si ce n'est pas uniquement au Canada qu'on peut observer de telles tensions
(ou retrouver ailleurs dans le monde de Oritable unitb nationale?) ii reste que les aspects
distinctifs qu'elles y ont rev@tus nous ont entrainbs dans la situation dans laquelle nous
nous trouvons actuellement. Les arrangements constitutionnels et politiques en vigueur ne
refl6tent plus ni n'expriment convenablement les principales forces sociales et bconomi-
ques en jeu .

Dans ces conditions, I'espbce de consensus national empirique qui avait jadis pu garantir
une gestion raisonnablement effective des affaires publiques est sur le point de s'bvanouir .
A notre avis, on n'en saurait rbaliser un autre ni renouveler notre perception de I'adh6sion
A I'id6e d'unitb qu'en concevant de nouveaux arrangements ou de nouveaux usages
propres A rbpondre au changement des aspirations ou aux d6placements du pouvoir dans
la socibt8 canadienne .

Selon nous, le premier d6fi et le plus important des d6fis que doit relever le pays est
I'acceptation de sa dualit6, le deuxibme consistant A donner une nouvelle et plus profonde
expression aux forces du r6gionalisme d I'int6rieur du syst6me constitutionnel et de la
structure du pouvoir au Canada . C'est, soulignons-le, dans le contexte de la crise actuelle
que nous assignons la priorit6 A ces deux points . La raison en est tr8s simple. N4§glig4§ ou
non rAsolu, l'un comme I'autre peut faire Water le pays. En revanche, la renaissance de
I'harmonie sur le plan national suppose I'acceptation de l'un et de I'autre .

Ce n'est pas que nous n'attribuions pas d'importance au statut des autochtones ni A la
reconnaissance A accorder aux divers groupes ethno-culturels du Canada, c'est plutbt
qu'au point ou nous en sommes la situation de ces 6I6ments de la socibt6 canadienne doit
Otre principalement envisagbe dans le contexte des deux demandes prioritaires . En fait,
l'une de nos pr6occupations est que, faute de mettre fin aux tensions relatives A la dualitl§
et au r6gionalisme, nous ne saurions plus gubre aborder de faq'on crbative les autres
questions mentionnbes pr6c6demment .
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En ce qui concerne les droits des autochtones et le pluralisme culturel, nous jugeons
devoir indiquer les modalitbs de leur insertion dans le contexte dual itu-r6gionalisme et
souligner en m6me temps ce que pourrait 6tre leur place dans un fAdbralisme reconstitu6 .
VoilA des questions pr6occupantes et auxquelles il faut s'arr@ter le plus s6rieusement du
monde. II reste n6anmoins que nous avons pr6f&6 nous attacher avant tout aux moyens
de p6n6trer jusqu'au cur de la crise actuelle . Reconnaissons malgr6 tout que la
convergence des revendications des autochtones, des questions relatives aux ressources
du Nord et des besoins essentiels du Sud de notre pays est grosse de consbquences . Elie

pose d'immenses d6fis A chacun d'entre nous . Nous nous demandons pourtant s'iI sera

possible au Canada d'apporter A des questions comme celles-IA des solutions indiscuta-
blement utiles s'il reste d4bsarm6 devant les grandes difficult6s de I'heure, nAes du
r6gionalisme et de la dualit6 .

Encore faudrait-il prbciser ces termes . Qu'est-ce donc que la dualitV Qu'est-ce donc que
le r6gionalisme?

Dualit6

Commeni;ons par la dualitb francophonie-anglophonie . Comment la d6finir? S'agirait-iI de
la th8se des deux peuples fondateurs? De celle des deux nations-I'AANB Mant envisag6
comme un pacte entre deux peuples? De la simple coexistence au Canada de deux
grandes langues ou de la distinction entre la sociM6 qu6b6coise, d'une part, et le reste du
Canada, de I'autre?

Aucune de ces th6ses, autant que nous sachions, n'a ralli6 I'unanimit6, pas plus d'ailleurs

qu'une autre . On ne s'4§tonnera pas, par exemple que nos autochtones (les vrais fonda-

teurs du pays) r8pugnent A souscrire A celle des deux peuples fondateurs. De leur c6t6 les

Canadiens anglophones ont du mal A concevoir la coexistence de deux nations ; ils mettent

en doute I'id8e d'un pacte qui aurait M6 conclu en 1867 . Pour les Qu6b6cois, c'est
diminuer le Qu6bec que de n'y voir qu'une fraction du Canada franpais . Quant aux
francophones hors-Qu4§bec et aux Qu6b6cois anglophones, ils se m6fient de I'importance,
excessive selon eux, qui est accordbe A ce qui peut distinguer le Quubec du reste du pays,
d6marche qui aboutirait A accuser A I'exc6s leur situation sociale minoritaire.

La dualitb se pr6sente donc manifestement sous de multiples aspects. On peut d'ailleurs
supposer que la fagon dont on la perQoit pourra elle-m@me 6voluer au fur et A mesure

qu'bvoluera le contexte social qu'elle d6finit . L'importance m6me qu'on Iui accorde pourra
croitre ou d6croitre en fonction des pr6occupations des uns ou des autres, de leur
expbrience ou de la situation qu'ils occupent dans le pays .

Le prbsent rapport tient pr8cisbment compte des aspects divers de cette dualit6. Le
lecteur comprendra 6 quel point nous avons estim6 utile de nous arr6ter A bon nombre
d'entre eux, jug6s dignes d'attention . Populations francophones et anglophones se parta-
gent depuis des sibcles la moitib supbrieure de I'Am6rique du Nord . II en est n6 toute une
problbmatique, faite de conflits d'origines diverses, persistant dans bien des domaines de
I'existence : comportements culturels, attitudes devant le travail, enseignement, implanta-
tion urbaine, exercice de la puissance politique et bien d'autres encore .
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Les rapports entre Canadiens anglophones et francophones prennent, entre autres, autant
d'aspects qu'il y a de r6gions dans notre pays . Ils sont fonction, mettons, de l'importance
relative ou de la r6partition des deux communaut6s sur une aire donn6e, des rapports
6conomiques entretenus entre elles, de la puissance ou des aspirations politiques de l'une
ou de I'autre . C'est ce qui explique, en partie du moins, que la situation de la minorit6
anglophone du Qubbec soit absolument diff6rente de celle des Franco-Ontariens . C'est ce
qui explique aussi que la situation et les perspectives des minorit6s francophones de
I'Ouest non seulement se distinguent entre elles, mais se distinguent aussi, et fort
nettement, de celles des Canadiens franpais de I'Ontario .

II en va autrement du Nouveau-Brunswick . La dualitb s'y pr6sente sous un aspect
infiniment plus sym6trique qu'ailleurs . Le tiers de la population yMant de langue frangaise,
on peut y voir un microcosme du Canada tout entier. II n'est peut-@tre pas sans int6r6t de
rappeler d'ailleurs que, seule de toutes les provinces canadiennes, elle a adoptb des textes
I6gislatifs d'ordre linguistique analogues A la I6gislation f6d6rale . La population acadienne
s'y trouvant concentr6e dans le nord-ouest et I'histoire de sa dualft btant ce qu'elle est, le
Nouveau-Brunswick se trouve confrontb A des probl6mes particuliers, correspondant il est
vrai A de grandes possibilit6s en ce qui concerne I'Mablissement de rapports 6quitables
entre les deux communaut6s linguistiques .

Nous avons donc voulu dans notre rapport tenir compte de ce caract6re vari6, multiple de
la dualit6. Le lecteur y trouvera aussi la manifestation d'une autre pr4boccupation dont nous
voudrions tout de suite pr8ciser nettement le caract6re . La d6finition de la dualitb que la
Commission a voulu retenir-et A laquelle le pays tout entier, pense-t-elle, voudra sous-
crire A son tour-c'est prbcis6ment celle qui a avec la crise actuelle les rapports les plus
6troits. Si nous reconnaissons tribs volontiers la multiplicitb de ces aspects nous n'en
restons pas moins persuadbs qu'on ne saurait aller jusqu'au cur de la question qui nous
agite sans nous attacher, d'abord et avant tout, A la situation du Qubbec et de sa
population, dans le Canada de demain. Assurbment la crise a-t-elle des origines multiples,
mais ce n'est pourtant que dans des r6formes d'ordre politique et constitutionnel qu'iI
importe d'en rechercher la solution. II faut, somme toute, donner au Qu4bbec et aux
Qubb6cois une place satisfaisante au sein du Canada tout entier .

Cette idbe que nous nous faisons de la dualit6 d6rive de notre perception de I'ensemble du
probl6me . Dans les pages suivantes nous nous attacherons surtout A la situation politique
et constitutionnelle du Qubbec comme 6 la nature des rapports qui devraient, selon nous,
exister entre Qubb6cois et autres Canadiens . Ce ne sera pas I A , r6p6tons-le, notre
pr6occupation exclusive . Loin de nous I'id6e de m4bconnaitre ou de nier les autres
dimensions de la dualitb, 6conomique ou sociale par exemple . C'est simplement pour nous
affaire d'accent et d'orientation .

Le Qu6bec

Nous estimons donc que l'on ne saurait reconnaitre la dualitb canadienne sans prendre
conscience de ce qu'est le Qubbec contemporain . Le Qubbec restera la m6tropole
culturelle francophone, par ou se manifestera la prbsence franpaise en Amo!rique du Nord
tout enti6re, qu'il reste ou pas associ(3 A la f6dbration canadienne . II n'est donc en aucune
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mani6re question d'investir le Qubbec du r81e qui, en tout 6tat de cause, est le sien depuis
des si6cles, mais d'apporter la preuve qu'ii peut le faire plus efficacement dans le cadre
d'un r6gime fbd6ratif reconstitu6 qui tienne express6ment compte du caract8re culturel
distinctif du Qu4§bec et de ses sources .

On peut sans peine distinguer les divers 6I6ments qui sont A l'origine de I'apparition d'une

nouvelle sociW qu6b6coise aux caract8res originaux . Nous en avons dl§gag6 six : histoire,

langue, code civil, origine commune, sentiments et politique .

Le premier, donc, est issu de I'6volution triplement s6culaire d'un peuple . Pendant une
bonne partie de cette p6riode et plus part iculi6rement apr6s la Conf6dbration on a pu
parler d'une socibt4b canadienne-franpaise unique, 6tendue A un grand nombre des r6gions
qui constituent actuellement le Canada, aliment4§e par le Qu4§bec tout CA la fois en hommes

et en id6es. Mais les changements intervenus depuis la Seconde Guerre mondiale dans la
sociLst4§ canadienne ont tr6s s4brieusement compromis les liens entre ces communaut6s qui,
prises dans leur ensemble, constituaient la sociR6 canadienne-franraise. Des formes

anciennes de celle-ci se d6gagent aujourd'hui deux types de groupements humains : un
Qu4bbec fort et vivant et une infinit6 de communautbs canadiennes-frangaises dans les
autres provinces dont toutes, au gr4b des circonstances et sous la menace constante
d'assimilation, se sont vues contraintes A prendre des orientations particuli6res, affran-
chies du Qu6bec et bventuellement d4bconcert4§es par ce qui s'y passait .

Ce processus, dont les racines m6mes plongent dans I'histoire du Canada en gbn6ral,

devrait servir i3 lui seul A faire du Qu6bec le foyer le plus viable et le plus important de la

culture franQaise en Am4brique du Nord .

Deuxi6mement : la langue . 85 p. cent des francophones habitent le Qubbec . 81 p. cent des

Qu6b6cois parlent francais . Les dernibres donnibes d6mographiques dont nous disposons
laissent pr6sager une concentration linguistique territoriale accrue: le Qubbec est de plus
en plus franQais, le reste du Canada de plus en plus anglais .

Troisi6me 6I6ment, la dualit6 juridique . L'Acte de Qu6bec, en 1774, permettait au Qu6bec
de conserver ses lois civiles franQaises . Un an avant la Conf6d6ration, ces lois furent
codifi6es en s'inspirant du Code Napolibon . Ce code constitue le fondement du droit priv6

qubb6cois . De leur c6t6, les autres provinces ont adh6r6 d la tradition de la common law.
D'ou I'existence de deux syst6mes de droit distincts .

Quatri6me 6I6ment original de la personnalitb du Qu6bec : le fait, pour les Canadiens-fran-

rpais de constituer un groupe ethnique particulier . La majorit6 de tous les citoyens dont les

anc@tres ont d6barqu6 de France avant 1945, habitent toujours le Qu6bec . Dans presque

tous les cas leur ascendance nord-ambricaine est plusieurs fois s6culaire . Bien que les

nouveaux arrivants venus de France aient moins tendance A s'6tablir dans cette province,

il reste que la majoritb le fait encore . On dolt en conclure A une 6volution des composantes

de Ia spbcificitu6 linguistique de la province, en ce sens que la majorit6 y a d6sormais des
origines ethniques diverses . Le Qu6bec n'est A aucun titre une socibt6 multiculturelle ; bien

que biculturelle elle s'est diversifi6e au cours des derni4bres d6cennies, notamment dans Ia

r6gion montr6alaise . II reste que le Qubbec est et demeurera essentiellement franqais,

linguistiquement et ethniquement . A cet 6gard, face au reste du Canada, son originalitub est

extr8me.
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A tous ces elements ajoutons-en deux autres . Une m6me histoire, une m6me langue, une
origine commune, voile autant de realites sociales en elles-memes . Mais elles n'expliquent
pas e elles seules les sentiments des Quebecois, ce quatrieme element qui distingue leur
province des autres. La mise en commun de leurs desirs, de leurs aspirations, le partage
m6me de craintes analogues au sein de cette collectivite sont peut-etre les temoignages
les plus probants du caractere culturel distinctif du Quebec .

Tout au long de la meilleure partie de son histoire, la collectivite du Quebec a vecu sous le
signe de la survivance pure et simple. Cette preoccupation essentielle, ce souci de
conserver ses usages propres ont forge les rapports entre les Quebecois et leurs compa-
triotes . Cela reste vrai . Mais il faudrait etre absolument inconscient de ce qui se passe au
Quebec pour ne pas constater une evolution de la pensee collective, moins preoccupee de
survivre sans plus, que de survivre par la poursuite dynamique, bien moderne, de son
developpement propre . C'est ce qu'on a souvent appele I'epanouissement .

Sur le plan psychologique ce passage de la survivance d I'epanouissement s'est accompa-
gne d'une remarquable evolution de Ia fapon dont les Quebecois se perpoivent actuelle-
ment eux-m@mes. lis se jugeaient autrefois membres d'une minorite, mal accueillie d'ail-
leurs dans d'autres parties du Canada . Aujourd'hui ils se voient comme majorite
quebecoise, sure d'elle-m@me et fiere de son heritage .

Cette transformation s'exprime m6me dans le vocabulaire . A l'origine les francophones du
Quebec s'appelaient eux-m@mes Canadiens, les anglophones etant pour eux les Anglais .
Au milieu et d la fin du siecle dernier ils ont commence e se designer comme Canadiens

franqais pour se distinguer des Canadiens de langue anglaise . Mais, au cours des
quelques dernieres annees, ils sont de plus en plus nombreux e ne se vouloir et e ne
s'appeler que Quebecois, se definissant mieux ainsi comme majorite, comme peuple .

Parallelement les Canadiens franqais du reste du Canada ont eu tendance e se considerer
comme membres de leurs communautes provinciales respectives plut®t que comme
membres d'une plus vaste communaute canadienne francophone . Ils se disent Franco-
Ontariens, Franco-Manitobains, Fransaskois, ou collectivement, Francophones hors-
Quebec.

Ces changements laissent entendre l'intervention du cinquieme et dernier element du
caractere distinctif du Quebec, soit le sens nouveau que prend la politique dans une
societe en transition . Le passage psychologique de la situation minoritaire d la situation
majoritaire a ete marque par la mobilisation en bloc des ressources politiques et leur mise
au service de cette lutte culturelle . II fut un temps ou les chefs politiques du Quebec

cherchaient e amortir les effets perturbants de la modernisation en facilitant certains
changements et en s'opposant e d'autres . Or depuis quelques decennies on a vu surgir
toute une serie d'hommes politiques nouveaux, tous poussant au developpement politique
et social de leur province et de sa population, s'employant vigoureusement e faire servir
les ressources de I'ttat provincial e la realisation de ces desseins collectifs .

L'histoire, la langue, le code civil, I'ethnicite, le sentiment et la politique font tout e la fois
du Quebec une societe, une province et le chdteau-fort du peuple canadien-franpais . Leur
conjonction ont donne e celui-ci I'idee d'un Quebec, phare de la presence franpaise en
Amerique du Nord. Collectivement parlant, leur force est celle du Quebec, ni plus, ni
moins . C'est avec cette realite que les autres Canadiens-et le systeme federatif-doiven t
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composer. Pour la population qu6b6coise il reste cependant A d6terminer si son avenir se
r6alisera mieux A I'int6rieur du Canada ou s'il vaudrait mieux pour celle-ci I'affronter seul .

Le r6gionalisme

Que penser A pr6sent du r6gionalisme? On se souviendra que nous avons d flA dit qu'il
constituait aussi une ligne de partage au sein de la sociW canadienne et qu'il convient
d'en prendre conscience face cA la crise actuelle . Deux observations nous viennent tout de
suite A I'esprit .

En premier lieu, on ne saurait aborder la place du r6gionalisme conpu comme une des
forces qui se font jour dans la vie canadienne sans reconnaitre en m6me temps Ies
rapports qu'il peut avoir avec la dualit6 dont nous parlions . Ce ne sont pas I A des
ph6nom6nes isol6s . Ce sont au contraire deux fagons de d6finir les momes rbalit6s
envisag6es sous des angles diff-brents . Leur comp6nbtration et leur influence r6ciproque
sont telles que si le dualisme peut 6tre envisagb, en un certain sens, comme un ph6no-
m6ne r6gional, elles se retrouvent aussi, nous I'avons vu, jusqu'A un certain point, dans
plus d'une r6gion A la fois .

En second lieu, il West besoin d'aucune longue recherche pour constater qu'il en va du
r6gionalisme comme de la dualit6 . L'une et I'autre ont autant d'acceptions, de r6sonances.

Notons tout d'abord que la plupart des Qu6b6cois, autant que nous ayons pu en juger,
n'attachent gubre d'importance au r6gionalisme. Ils n'y voient pas un 6I6ment important de
la vie canadienne. Celle-ci pour eux, se ram6ne aux rapports entre Canadiens francopho-
nes et Canadiens anglophones, ou encore aux rapports entre le Qu6bec et le reste du
Canada. Prenant de la rbalM une vue dualiste ils ont parfois tendance A percevoir le
Canada anglais comme un bloc monolithique .

II n'en est rien . Le Canada anglophone est bien loin d'®tre aussi homog6ne que bien des
Qu4bb6cois semblent le croire; il est infiniment plus divers et compliqu6 . C'est cette
complexit6 m6me dont il faut tenir compte dans I'analyse des probl6mes canadiens et la
recherche des solutions. C'est elle qui explique la vision qu'ont les Canadiens de langue
anglaise de leur pays ou leur r6action aux difficult6s comme celles que nous traversons
actuellement .

On est mi§me fond6 A affirmer que le caract6re r6gionaliste du Canada anglophone
complique A son tour la vue qu'il prend du Canada franpais, exactement comme le
caractLre homog6ne et concentrb de la soci6t§ qubb6coise complique l'opinion qu'il peut
avoir du reste du pays . C'est parce qu'un grand nombre de Canadiens anglophones voient
dans leur pays une mosaique culturelle et g6ographique qu'ils ont tendance A ne consid6-
rer les Canadiens franpais que comme minoritb parmi tant d'autres, semblable A n'importe
lequel des autres groupes minoritaires constitutifs de notre soci6t6 . Leur vision du pays
n'est pas, d'instinct, une vision dualiste, encore que celle-ci ait progress6 depuis une
dizaine ou une vingtaine d'ann4bes .

Qu'est-ce qu'une r6gion? On peut apporter mille r6ponses A cette question . Certains
6conomistes songent ici aux treize grandes r6gions urbaines du Canada. D'autres experts
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tiennent le regionalisme comme phenomene intraprovincial . Ils distinguent les regions
populeuses et industrialisees de certaines provinces (la partie sud continentale de la
Colombie-Britannique, par exemple, ou le sud-ouest ontarien ou I'Ile de Montreal) des
autres parties de la province dont la situation economique ou sociale est tout autre .

Parler de regions canadiennes ce serait peut-@tre aussi parler de quatre ou cinq grandes
unites comme, mettons, la region Atlantique, le Quebec, I'Ontario, les Prairies et la
Colombie-Britannique, voire parfois I'Ouest et le Nord . Cette faqon de percevoir le pays
peut etre utile e qui s'occupe d'economie, ou encore au niveau federal, partout ou, e
certaines fins, les limites des provinces prennent moins d'importance .

La Commission, au m6me titre que bien d'autres institutions nationales, a ete constituee
sur une base regionaliste et dualiste . II arrivera que notre rapport fasse etat, ici ou IA, de la
these des quatre ou cinq regions . Si nous ne I'avons pas fait plus souvent, c'est que nous y
trouvons deux inconvenients . D'abord les interets des diverses provinces qui les compo-
sent sont loin d'@tre toujours identiques : ceux du Nouveau-Brunswick, par exemple, ne
sont pas ceux de Terre-Neuve, et ceux du Manitoba seraient parfois plus voisins des
preoccupations des provinces centrales que de celles de I'Alberta ou de la Saskatchewan .

Ajoutons e cela-c'est un deuxieme point-que la communaute regionale exige un cadre
institutionnel pour peu qu'elle veuille se transformer en unite viable susceptible de
s'exprimer et d'organiser efficacement sa vie collective. C'est pourquoi nous avons juge
que ce sont les provinces et les territoires du Nord qui constituent les elements essentiels
de la societe canadienne, le cadre m@me de I'examen de son regionalisme, encore qu'ils
puissent ne sembler guere «naturels» d'un point de vue economique ou autre . Les
provinces ont en somme une existence politique par laquelle s'expriment actuellement et
continueront de s'exprimer les communautes regionales . Rien ne nous permet encore de
croire que la population d'une province quelconque soit disposee e renoncer e son
appartenance e sa province au benefice d'un regroupement en regions plus etendues, bien
qu'il faille noter ici que, dans certains cas-c'est surtout vrai des provinces Maritimes-
certaines provinces sont disposees A conjuguer davantage leurs efforts en vue du bien
commun .

C'est dire que dans le present rapport I'idee du regionalisme sera utilisee de diverses
facons. Parfois nous entendrons le terme «regions» dans son acception geographique ou
economique, sans tenir compte des limites des provinces . Mais, le plus souvent, nous
songerons aux provinces elles-memes, dont les institutions politiques constituent le cadre
premier e travers lesquelles les populations des regions peuvent s'organiser ou s'exprimer .
Ajoutons que la dynamique interne de ces institutions joue en faveur du developpement
des reseaux sociaux et des interets e I'interieur de leur territoire .

II en est qui semblent concevoir le regionalisme comme un phenomene etranger aux
provinces ou aux societes provinciales . Ils prefereraient nous voir employer le terme
«provincialisme» pour designer ce e quoi nous songeons surtout . Nous n'avons pas voulu
souscrire A cet avis . Nous ne saurions convenir de I'impossibilite de donner le m6me sens
e ces deux termes, m6me si I'equivalence ne saurait Ctre partout parfaite. L'Ontario, m6me
dans un Canada divise en cinq regions, est tout e la fois region et province si Ole du
Prince-Ldouard ne I'est pas . Eu egard e I'imprecision de ces conceptions tous les choi x
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peuvent paraitre I6gitimes, mais nous avons penses que, les buts de la Commission Mant ce
qu'ils sont, elle n'a pas eu tort de faire ce choix .

Nous avons donc envisag6 le r6gionalisme sous le m6me angle que la dualitl§ ; nous en

sommes arriv6s A cet 6gard aux m6mes conclusions . Pour nous, et pour toutes sortes de
raisons complexes, il importe aujourd'hui d'aborder la dualit6 surtout sinon exclusivement,

A la Iumi6re des relations du Qu4§bec avec le reste du Canada . Nous pr6tendons que la

grande affaire ici, c'est la politique et la constitution . De la m@me maniore le r6gionalisme

dans la vie canadienne nous parait s'exprimer surtout, mais pas davantage exclusivement,

A I'int4brieur d'un cadre provincial . Les provinces nous paraissent, A cet 6gard, exprimer

plus clairement que quiconque les prboccupations et les aspirations des communaut6s
r6gionales .

Un mot maintenant de la forme et du caractore des communautbs r6gionales dans le sens

ou nous I'entendons. Nous avons not4§ qu'A certaines fins on peut tenir le QuIbbec pour une

r6gion . Mais nous avons aussi dit qu'on ne saurait mieux comprendre sa place dans la

crise actuelle qu'en I'abordant sous I'angle du dualisme . C'est ce que nous avons fait .

Voyons A pr6sent comment le r6gionalisme se manifeste ailleurs, dans les autres

provinces .

Le r6gionalisme au Canada anglais

Les pages suivantes sont essentiellement consacribes A la diversitb r6gionale et culturelle
du Canada anglais . II nous a sembl6 impossible de ne pas nous attarder A certains
engagements auxquels souscrit l'immense majoritb des Canadiens anglophones . Nous
voulons clairement exprimer notre pens6e A ce sujet .

Selon nous, on ne saurait comprendre les Canadiens anglophones si on oublie A quel point
ils partagent ce qu'on peut appeler une «culture politique commune,, . Pour exprimer la
chose autrement disons que la plupart d'entre eux tiennent absolument A la conservation
d'un Canada uni, g6ographiquement intact, Mendu d'un oc6an A I'autre. Ils tiennent aussi
aux institutions politiques et aux traditions qui constituent I' infrastructure d'un r6gime
parlementaire de type d6mocratique . Ils sont acquis A I'id6e d'un syst6me f6d6ral . Certes
chacun de ces aspects de Ia question suscite des opinions fort vari6es, ce dont on ne
saurait s'4Monner . Mais enfin la vaste majorit4§ des Canadiens anglophones partagent ces
points de vue .

De ce que nous venons de dire le lecteur ne doit pas conclure que ces sentiments sont
sp6cifiques aux Canadiens anglophones . Nombreux, en effet, sont les Canadiens de langue
franqaise dont le d4bvouement A la cause d'un Canada uni, du f6dbralisme ou du r6gime
parlementaire est tout aussi incontestable . II reste qu'on ne saurait manquer de tenir
compte de I'adh6sion relativement unanime que rencontrent au Canada anglais ces
aspects essentiels de notre f6d6ralisme, dans sa conception, si ce West dans son
fonctionnement .

Pourtant et malgr6 cette unanimiti§ de vues, malgr6 les innombrables liens politiques,
6conomiques ou culturels qui rapprochent et lient entre eux les Canadiens anglophones, i l
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s'en faut de loin que la crise actuelle n'ait suscite chez eux une reaction unanime. Pour la
Commission ce manque d'unanimite chez les Canadiens anglophones en ce qui concerne
Ia crise actuelle n'a rien d'etonnant .

Distinguons ici cinq sources de diversite au Canada de langue anglaise: la geographie,
I'histoire, I'economie, I'ethnicite et le federalisme lui-m6me.

Commen4;ons par la geographie . L'immensite de notre territoire et son caractLre physique
n'ont jamais manque d'influer sur les habitants de cette partie du monde. Le Canada,
selon un vieux dicton, est un ramassis qui se moque de la geographie . Cette notion, disent
certains auteurs, doit €tre nuancee du fait que nos cours d'eau favorisent l'unification . II
est vrai, neanmoins, que I'unite du pays a toujours ete en butte A des obstacles naturels
qui divisent le territoire en au moins cinq regions geographiques distinctes dont chacune, e
son tour, est subdivisee .

DeuxiBme source de diversite et qui compl8te la premiLre : I'histoire. Pendant une longue
periode les relations entre toutes ces regions, dans la mesure mdme ou elles existaient, ont
Cte des plus tenues. La geographie et I'histoire ont ensemble suscite des tendances de
peuplement qui ont contribue e la regionalisation du pays . Celui qui jette un coup d'ceil sur
ce qu'on a appele la carte du Vinland,,, I'une des premieres parmi les representations
europeennes du littoral de I'Amerique du Nord, ne saurait manquer d'ustre frappe par le fait
que ce «Vinland» y figure comme la derniere d'un chapelet Wiles s'allongeant e l'ouest de
I'Europe. Ce temoignage visuel est eloquent . II exprime la realite fondamentale d'une
grande partie des origines de notre histoire . Les diverses regions de notre pays ont ete,
comme toutes, colonisees et developpees par des Europeens en quelque sorte «insulai-
res», peu soucieux de leurs voisins, mais unis par la mer e leurs metropoles et e d'autres
parties du monde. Anterieurement e la Confederation, les regions qui forment le Canada
actuel n'avaient de lien entre elles que leur appartenance cA une m6me metropole .

La Confederation a eu des merites divers dont celui d'associer la population anglophone
de quatre provinces au sein d'un etat unique, les dotant ainsi, pour la premiere fois,
d'institutions nees sur leur sol et sur lesquelles elle pourrait desormais reporter le
loyalisme dont elle avait fait jusque le beneficier une colonie ou une province . La loyaute
envers la province, particulierement marquee dans le Canada tout entier, est anterieure e
la federation, tant chez les Canadiens anglais que chez les Canadiens franpais . L'histoire
n'est pas avare de temoignages en ce sens . Ce n'est pas facilement que les Canadiens
anglophones auraient pu se departir de leurs fidelites anciennes . Les premiers accords
confederatifs sont loin, on le sait, d'avoir suscite un enthousiasme unanime . II reste encore
dans les provinces Maritimes un grand nombre de sceptiques qui se demandent toujours si
cette union politique appelee «Canada» a engendre les avantages qu'avaient recherches
leurs representants aux conferences de Charlottetown, de Quebec ou de Londres .

Aux yeux de bien des observateurs etrangers le fait que l'on juge la Confederation A la
lumiere de ce point de vue particulier-quels avantages en ont tires, depuis l'origine, les
diverses provinces?-parait une des caracteristiques les plus singulieres de la vie cana-
dienne. Dans d'autres pays c'est autrement que se tracent les lignes de partage . La vie
collective ou politique de leurs citoyens a subi, d un degre infiniment plus considerable,
l'influence de distinctions fondees, par exemple, sur la classe sociale, sur la religion, sur l a
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race. Mais au Canada la grande question est de savoir jusqu'A quel point les habitants de
telle ou telle province ou r6gion ont particip6 aux avantages de la f6d6ration ou pris Ieur
part de ses servitudes . Ce qui 6tait vrai hier, nous en sommes convaincus, le reste
aujourd'hui . Nombreux sont les Canadiens de langue anglaise, voire la majorit6 d'entre
eux, qui jugent la f6d6ration A la Iumi6re de I'idbe qu'ils se font de la fagon dont a&6, ou
devrait avoir M6 trait6e leur province, ses ressources naturelles, ses industries, sa
population ou ses priorit6s particuli6res .

Les facteurs 6conomiques d6coulant A la fois de I'histoire et de la g6ographie constituent
une troisibme source de r6gionalisation .

A cause des distances et des diffbrences topographiques entre les diverses r6gions, la

structure 6conomique du pays s'est 6difte de fapon in6gale . Parce que les provinces n'ont
pas toutes les "m6mes ressources naturelles ni la m@me population, parce que les

industries de base varient bnorm6ment d'une r4bgion A I'autre et que la g6ographie ne

favorise pas de la m6me fapon leur acc8s aux marchubs locaux et 6trangers, le niveau et les
caract6ristiques du d6veloppement 6conomique varient d'un bout CA I'autre du pays . Cette

r6partition inbgale du bien-6tre 6conomique a toujours contribu4b aux r6criminations
r6gionales et continue, aujourd'hui A affaiblir I'unit4b nationale.

Quatri8me source de diversitb culturelle et r6gionale au Canada anglophone : I'ethnicitLs .
Notre premier recensement faisait naturellement Mat de la dualit6 d6mographique de
notre pays . Et pourtant, m@me si sa partie «anglaise» Mait encore aujourd'hui composbe A
peu prLs exciusivement de personnes d'origine britannique, comme en 1871, les diff6ren-
ces culturelles y resteraient encore passablement accus6es . On dit bien «britannique",
mais enfin ce vocable ne recouvre-t-il pas des Irlandais, des Anglais, des Gallois ou des
1=cossais, dont le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils ne se sont que trA_s rarement trouv6s
d'accord sur quoi que ce soit. II y a plus . L'immensit6 de notre territoire, le caract6re peu
rationnel de son bconomie, I'in6galit4b dans le partage des ressources nationales entre
provinces, voire d'autres 6I6ments moins importants, comme les diff6rences de climat,
n'ont pu manquer de faire naitre trLs vite~t c'est le cas de tous les grands pays-des
diff6rences tangibles entre I'allure de la vie quotidienne, les occupations et, au bout du
compte, I'identitb .

Le vrai, en cette affaire, c'est que du point de vue ethnique le Canada anglophone est
devenu infiniment plus divers. Notre pays, d6s I'aube de son histoire, ou A peu pr6s, a
compti§ chez Iui des Canadiens dont I'ascendance n'6tait ni anglaise ni franpaise . IIs ont

colonis6 de vastes r6gions de son territoire, particip6 A son d6veloppement, et continuent
A associer leurs efforts, entre eux et avec les autres Canadiens, pour am 6 liorer leur
existence et celle de leurs enfants . Du point de vue culturel I'importance de cet 6I6ment a
W 6norme.

II va de soi, que d6barquant au Canada, les membres de ceux qu'on appelle les autres
«groupes ethniques» n'ont pas pu y apporter en m6me temps leur culture tout enti6re .
Mais ils avaient Ieurs habitudes, Ieurs usages, Ieurs Iangues, Ieurs traditions, Ieurs attitu-
des, souvent btrangbres d'ailleurs A la majoritb de ceux avec Iesquels ils se rencontraient

au Canada. Mais dans ce patrimoine culturel, si tronqu6 qu'iI soit-comment aurait-il pu
en 8atre autrement?-ces immigrants et leur descendance ont trouv6 et trouvent toujour s
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de quoi alimenter leur identite et, souvent m@me, leur fierte . Ils ont encore trouve chez
nous un pays qui ne se souciait guere de constituer une culture commune e laquelle ils
seraient appel6s e s'integrer . Bien au contraire ils se sont retrouves sur une terre dont
I'existence m@me enfendait consacrer le principe selon lequel I'unite d'un peuple pouvait
se faire sans unite de langue et de culture .

Quelle qu'ait ete leur origine ou le moment de leur arrivee, les immigrants de tous les coins
du monde ont trouve au Canada un cadre de vie social marque par la diversite regionale . II
leur est arrive parfois, des le debut, d'influer sur I'evolution particuliere d'une ville ou d'une
province. En d'autres circonstances leur apport e la vie de leur communaute a peut-@tre
ete moins immediat . Mais tous ont apporte quelque chose au Canada . Presque toujours
I'ambiance culturelle des villes du Canada anglais, petites et grandes, s'en est trouvee
vivifi6e . Cela reste vrai . A coup sur le deroulement de ce processus n'a pas et6 le m@me
partout; il a4§te plus significatif dans certaines regions que dans d'autres . II reste malgre
tout que le Canada «anglais» groupe de nombreuses communautes, de nombreux groupes
rapproches e present, surtout, par le fait qu'ils parlent la meme langue et que leur fidelite
va au Canada.

Bref, si la diversite culturelle du Canada n'a peut-@tre pas trouve dans I'ethnicite Ia
garantie capitale de sa diversite, on ne saurait nier que, sans elle, cette diversite serait
moindre . Elie recoupe le regionalisme de bien des fagons, dans le temps et dans I'espace,
realisant e cet egard une fusion telle qu'une eventuelle dissociation parait e peu pres
inimaginable .

Passons e present au cinquieme element de cette diversite culturelle du Canada anglais,
au federalisme Iui-m@me . Le Canada est envisage comme une federation de provinces; il
n'est pas question de peuples pas plus que de nationalites . Des l'origine c'est dans le
territoire qu'on a voulu voir la base d'une division naturelle, aux fins de la constitution
d'une union politique plus large . D6jfi nous avons Lsvoque certains des motifs historiques
de ce choix . Abordons-en maintenant les consequences .

L'Acte de I'Ambrique du Nord britannique accorde-ou est suppose accorder-des
pouvoirs relativement considerables aux provinces canadiennes . C'est e elles que sont
actuellement confies certains des services les plus essentiels et les plus dispendieux que le
citoyen est en droit, ou que ce soit, d'attendre des pouvoirs publics ; sant6, services
sociaux, enseignement, d'autres encore . En investissant les provinces de ces lourdes
responsabilites I'AANB a renforce le regionalisme canadien . II a, en effet, suscite Ia
creation d'institutions politiques provinciales dont les dimensions, I'autorit§ et l'importance
etaient telles qu'elles se sont trouvees investies d'un double rSle . Non seulement ont-elle
du assurer les services qui leur etaient demandes, mais encore se sont-elles faites, sans
egard d leur competence particuliere, les defenseurs des interets regionaux . Autrement dit
des gouvernements provinciaux energiques, bien servis, en sont venus e representer leurs
ressortissants de plus d'une fai;on, sans s'en tenir e la d6finition constitutionnelle de leurs
attributions propres .

C'est indiscutablement le cas du Qubbec dont le gouvernement est devenu le principal
instrument des aspirations des Quebecois. Mais au Canada anglophone nombreuses sont
les provinces qui ont entrepris des actions analogues-encore que moins dramatiques-
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pour appuyer ou favoriser ce qui n'est rien moins que I'6volution de soci6t6s provinciales .
A cet 6gard ['opinion des observateurs varie . II en est pour qui d'L%nergiques gouverne-
ments provinciaux ont donn6 ici le branle ; ce serait A eux, en somme, qu'il faut attribuer la
demande actuelle d'interventions provinciales plus pouss6es . D'autres pourtant inclinent A
croire que les gouvernements provinciaux du Canada n'ont fait que r4bpondre A des d6sirs
profond4bment ressentis par leurs citoyens, d6sireux de b6n6ficier de services plus proches
d'eux, jugeant qu'en ces domaines le gouvernement central n'avait ni capacitb, ni
comp6tence .

Peu importe d'ailleurs l'ordre des ev6nements, il reste que les institutions organiques
mome du f6d6ralisme canadien joue un large role dans I'4§volution d'une socift§ r6gionale-
ment diversifi~e. Ce West que depuis quelques dizaines d'annbes qu'on a assist6 A
I'aboutissement de ce processus . Nombreux sont les gouvernements provinciaux du
Canada anglophone dont la t6nacitb et la r6solution ne le c6dent en rien A celles du
Qubbec lorsqu'il s'agit pour elles d'exiger du gouvernement central de motiver ses
interventions dans des domaines qu'elles jugent relever de leur comp8tence propre ou de
justifier la fapon plus gen6rale dont les autorit6s f4bd6rales se comportent A I'egard de leurs
citoyens. On sait que le gouvernement qut&,b6cois a jou4b obstinbment ce rSle A peu pr4§s

depuis le d6but du si6cle. II 1'a fait souvent seul, mais il trouve aujourd'hui, dans ces
affrontements intergouvernementaux, de nombreux alli6s .

On voit donc ;& quel point ces cinq Mments-g4bographie, histoire, bconomie, ethnicite et
institutions organiques du fed6ralisme canadien-ont concouru A creer et A entretenir un

vigoureux r6gionalisme dans la vie du Canada anglophone . II est certain que ce processus

se poursuivra .

Conclusion

VoilA donc, selon nous, les grandes lignes de force des mouvements qui agitent actuelle-
ment le Canada et qui expliquent la crise actuelle . Concluons par un bref examen, dans

cette perspective, du point de vue du Parti Quft6cois .

II est possible de voir dans I'option souverainet6-association la reponse p6quiste A
I'Mernelle question de la dualit6 canadienne . Elle semble A premi6re vue viser A la
transformation et au rassemblement de r6alitbs de tous ordres-linguistiques, 6conomi-
ques ou culturelles-pour les intbgrer A un rapport politique et constitutionnel entre le

Qu6bec et le reste du Canada .

Et pourtant . . . Si l'on semble A premi4bre vue en prbsence d'une solution au probl6me de la
dualite, on ne s'en trouve pas moins confront6, au bout du compte, au refus m@me
d'aborder la question ou d'y r6pondre. La souverainett- du Qu6bec, conpue par le Part!
Qu6b6cois et A supposer qu'elle se r4balise, cr4berait deux unit6s, deux Ittats qui n'auront
plus gu6re A se soucier de la pr6sence permanente de la dualitb A I'int6rieur de leurs
frontiLlres . Comme dans tous les cas de ce genre il subsisterait des minorit6s des deux

c3t6s: anglophones au Qu6bec, francophones ailleurs . Mais ni les uns ni les autres
n'auraient la puissance qu'iI faut pour assurer A la dualiti§ sa place centrale dans la
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dynamique de l'un ou de I'autre Etat. II n'y aurait qu'une exception A cette rLgle, le
Nouveau-Brunswick, dont la r6alit§ d6mographique est telle que la dualit6 s'y maintiendra,

quoi qu'iI put se passer dans le reste du Canada .

La souverainet6-association nie aussi, ou semble nier le r6gionalisme . Ce A quoi songent

les p6quistes, pour autant que l'on sache, c'est une esp6ce d'association d'6gal A 6gal

entre le Qu6bec et le reste du Canada . Est-ce possible? On semble le supposer, mais rien

ici n'est prouv6 . Mais quel serait donc cet «autre» avec lequel traiterait le Qu6bec? II n'est

gu6re uni ; il est multiple et varA N'emp@che que la logique de l'option souverainet6-asso-

ciation est telle que le r6gionalisme y c4~de le pas A une dualiti§ fictive . A dire vrai tout cela
n'est pas tr6s engageant, ni pour la plupart des Canadiens, ni pour un grand nombre de

Qu4bb6cois . Mieux vaut encore la libert6 d'action issue d'une ind6pendance v6ritable

qu'une souverainet6 qui n'est pas tout A fait souveraine ou une association dont les

modalitbs compliqu6es risqueraient de giMer la libert6 d'agir au nom d'avantages probl&

matiques et albatoires .

Mais qu'ont-ils A offrir ceux qui croient au Canada? Le contraire de la souverainet6-asso-
ciation? Un f6d6ralisme r6gionaliste qui submerge la dualitV Ou un nationalisme pan-
canadien qui ignore et le r6gionalisme et la dualitV Cela ne saurait suffire et c'en sera fait
du Canada .
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Un ensemble harmonieux

Les soci4btft qui se sont construites principalement dans le cadre des provinces et les
r6alit6s des communaut6s francophone et anglophone qui ont marqu6 I'histoire du Canada

pendant des si4Wes ne sont pas des sources de probl6mes ou de simples faits sociaux que
Ion peut froidement observer en essayant de s'en arranger tant bien que mal . Ce sont I A
des traits de la vie canadienne et, comme sans doute la plupart de nos compatriotes, nous
y attachons beaucoup d'importance . Leur absence appauvrirait le Canada et les Cana-
diens ne seraient plus ce qu'ils sont s'ils se voyaient dbposs6d6s de cette exp6rience
enrichissante que reprbsente le contact continu et cr6ateur de deux courants linguistiques
et culturels dans plusieurs regions et provinces . Nous ne voulons pas que nos enfants et
petits-enfants soient priv4§s de cet h4britage .

La r6forme ne doit doric pas viser A nier ces traits, A g6ner leur d6veloppement . C'est
parce qu'elles constituent en somme une partie int6grante de la vie canadienne qu'ii faut
apprendre A mieux s'en accommoder, A y souscrire, A leur m6nager, A I'int6rieur du
Canada tout entier des possibilitbs d'action telles que tous pourront en tirer profit .

L'bquilibre est d'une importance vitale pour toute sociW libre. Cela est encore plus vrai
dans un 6tat f6d6ral et pluraliste : 6quilibre entre la croissance des provinces et la
croissance de la nation; 6quilibre entre I'av6nement d'une socibt4§ distincte au Qu6bec et
sa participation A la vie du Canada; 6quilibre entre la volontb de la majoritu& et les besoins

de la minorit4§; 6quilibre entre les r6clamations des autochtones et les intbr@ts des autres

citoyens .

Mais en vertu de quels critbres I'6quilibre doit-il s'6tablir? Dans un sens tr6s large, il nous
semble qu'on doive faire d6couler la solution d'une certaine conception de la justice et du
bien commun appliqu6s 6quitablement A tous les Canadiens .

Nous croyons que le sens du bien commun et les principes de justice qui en d6coulent sont
aussi fondamentaux pour r6soudre la crise de la Conf6d6ration qu'ils peuvent 6tre
insaisissables et difficiles A d6finir . La notion de bien commun est sans aucun doute une
fagon valable d'exprimer ce besoin de consensus qui doit servir de fondement A une
socibtb libre .

Cette notion s'applique tr6s bien A la r6alitb pre5sente du Canada . En fait, une des
principales causes de la crise provient du fait que beaucoup de gens ne croient plus que le
syst6me actuel puisse favoriser le bien commun . Examinez, par exemple, quelques-unes
des principales dolbances des groupes qui s'estiment I6s6s . Ils ne percoivent pas un juste
6quilibre entre leur sort et celui de toute la collectivit6; ils ont le sentiment de faire des
sacrifices pour le bien de la collectivit6 et de ne recevoir en retour que fort peu et m@me
rien du tout . Ils se sentent exclus de tout pouvoir de d6cision dans la recherche du bien
commun, tout en croyant porter sur leurs 6paules le poids des sacrifices n6cessaires . Ils
sont abandonn6s face A leur sort et repoivent toujours moins que ce qui leur est du .
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Mais n'est-ce pas I A toute la substance mcme du dobat de I'unitV Ne sont-ce pas I A les
griefs des gouvernements, des minoritos linguistiques, des groupes ethniques ou des
autochtones? Dans cette perspective, le juste 6quilibre que nous cherchons devra 6tre
exprim6 en fonction du bien commun .

On ne peut concilier des exigences contradictoires et demander aux gens de faire des
sacrifices au nom du bien commun que dans la mesure ou celui-ci est vraiment commun
aussi bien pour les personnes int6ress6es que pour les autres membres de la collectivito .

Ne faudrait-il donc pas d6terminer s'iI y a eu jusqu'ici partage equitable des avantages? Ce
serait W nous semble-t-il, une fagon utile de docouvrir si, oui ou non, le bien commun aMo
effectivement servi . Cette oquit6 dans le partage n'exprime-t-elle pas prfscisoment notre
sens de la justice et notre souci de servir la collectivit6 tout enti6re ?

Le partage, considoro dans le contexte de Ia crise de la Confodoration, peut prendre deux
formes difforentes. Tout d'abord, on peut se demander qui exerce le pouvoir et de quelle
faQon il est r6parti . La mesure dans laquelle I'autorit6 aMb 6quitablement partagoe
constitue un facteur important dans le dobat actuel, non seulement dans le domaine
politique et constitutionnel, mais aussi dans la vie sociale et oconomique . La seconde
dimension du partage se rapporte A la mani6re dont les bonbfices et les fardeaux de la
Confu6d6ration sont partagos . Cette question impr6gne notre vie sociale, et elle assume
une importance toute particuli6re dans le d6bat actuel .

Voici notre position A ce sujet . La dualit b et le rogionalisme sont au coeur de la crise . C'est
A la lumiore de ces deux principes que nous examinerons certaines de nos grandes
institutions et de nos pratiques les plus courantes pour proposer certains changements.

Toujours nous nous poserons cette question : «Dans quelle mesure une institution ou une
pratique donnoe font-elles avancer I'acceptation du principe de dualito (ou de rogiona-
lisme) et de quelle fai;on?» Nous croyons que mdme bien inspir6, tout effort de roforme
globale qui nogligerait de mettre en valeur le principe de la dualit4§ ou qui irait A I'encontre
du principe du rogionalisme, ne contribuerait certainement pas A 1'am6lioration de I'harmo-
nie et de I'unito du Canada .

A cet 6gard, le degro plus ou moins grand de «partage» sera utilis6 comme critbre pour
determiner ce qui fait avancer I'acceptation des principes mentionnbs, particuliorement le
partage de I'autorito et de la r6partition 6quitable des biens .

Quelques avantages du Canada

Dans les pages qui pr6c6dent nous avons parl6, en termes plut8t abstraits du bien
commun qui justifie I'association de citoyens libres dans un pays f6d6ral . Nous voudrions
maintenant expliquer de fagon plus concrete ce que nous entendons par I A et d6crire en
termes simples les avantages qu'offre le Canada A ceux qui veulent y vivre et yblever leurs
enfants. Au regard du reste du monde, le peuple canadien est outrageusement bien pourvu
des biens nocessaires i3 la vie; replac6s dans une perspective globale, on doit reconnaitre
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que nos probl6mes d'ordre constitutionnel, 6conomique ou linguistique, sont bien pales et
presque insignifiants quand on les compare A la violence, A la cruaut4b, au d6nuement et au
profond d6sespoir qui sont le lot de tant d'autres pays dans le monde .

Notre pays s'ouvre sur deux ocbans et sur une mer nordique, ce qui Iui donne acc6s A
toutes les r6gions du monde et lui offre les tr6sors, encore incalculables, de ses fonds
sous-marins. Pendant que certains pays arides du Proche-Orient songent A transporter
des icebergs g6ants de la calotte polaire pour en retirer de I'eau potable, le Canada en
possbde plus que tout autre pays du monde. Ses for6ts semblent @tre in6puisables et son
sous-sol rec6le en abondance du p6trole, du gaz naturel et des minerais de tous genres .
Ces grandes terres agricoles de I'Ouest produisent du bib en telle quantit6 que nous avons
peine 6 I'entreposer alors que de nombreux pays sont au bord de la famine.

Les Canadiens ont i3 leur disposition un vaste territoire sur lequel ils travaillent et vivent,
qui leur offre en outre la possibilit& d'avoir le style de vie qu'ils d6sirent . Les millions de
Canadiens du XXe si6cle qui sont venus d'autres pays, pourraient en tbmoigner . C'est donc
dire que nous sommes riches en ressources humaines et en richesses naturelles qui sont A
l'image de la varibt6 du territoire m6me .

De plus, en dbpit de cette diversit6, presque tous les Canadiens jouissent de certains
standards minimaux dans des domaines aussi varibs que I'6ducation, les services de sant6,
le revenu et le gite. En fait, ils y sont tellement habitu6s qu'ils les considLrent souvent
comme des droits acquis .

En outre, le Canada a toujours W, par chance ou grdce i3 une sage administration, un
pays libre et pacifique. II possbde en outre, une tradition de respect des droits des
individus qui, malgrb quelques accrocs plutbt rares, m6rite d'@tre mentionn6e . On peut
aussi signaler que la violence et la lutte civile ont rarement ft§ utilis6es pour redresser des
torts ou pour exprimer des griefs . De m@me, la fa4;on dont le PQ poursuit ses objectifs de
souverainet6-association reste tr6s conforme A ces caract6ristiques de la soci6t6
canadienne .

Grdce A la combinaison de son riche territoire et des r6alisations de ses 22 millions de
citoyens, le Canada a jou6 un role international significatif, depuis la Seconde Guerre
mondiale. II ne constitue pas une grande puissance et son caractLre de puissance
moyenne fui a permis d'bviter une participation directe A la plupart des conflits r6cents sur
la scbne mondiale. Sa r6putation est excellente et il est en mesure de jouer un r61e non
nbgligeable dans le maintien ou le r6tablissement de la paix .

Nous venons de mentionner quelques-uns des nombreux avantages que le Canada offre A
ses citoyens et qu'ils pourront transmettre A leurs enfants. Plusieurs des citoyens qui se
sont adressbs A nous au cours de notre tourn6e sont tr6s conscients de ces avantages .

II est 6vident que malgr6 les critiques et les griefs que nous avons enregistr6s, un tr6s
grand nombre de Canadiens aiment profond6ment leur pays et sont tr6s inquiets de son
avenir . Cet attachement profond, mfte explicite, Mait souvent exprim6 timidement
comme si le patriotisme Mait une affaire priv6e, voire g6nante . Cette timiditi§ a pou r
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rbsultat, malheureusement, de mettre en sourdine le patriotisme si bien qu'il est difficile de
le reconnaitre, de le partager et m6me de l'utiliser . Car on pourrait se demander s'il est

possible de d6velopper sa loyaut6 envers un pays en partant de particularismes r6gionaux .

Les Suisses ont r6ussi A bAtir le leur A partir d'un attachement profond et d'un grand

respect des particularismes r6gionaux A un point tel que c'est probablement leur principale

caract6ristique. Le Canada aurait tout avantage A imiter la Suisse en la mati6re .

On comprend mieux le magnbtisme du PQ quand on consid8re son objectif de faire
participer la population A un projet collectif A la fois hardi et exaltant . La vie politique du
Qu6bec s'est enrichie au cours des deux derni6res d6cennies, d'une signification nouvelle
sous l'impulsion d'un peuple qui forgeait Iui-mdme sa destin6e . Le r6f6rendum A venir n'est
que I'expression la plus r6cente et la plus dramatique de ce phbnom6ne et on ne doit pas
sous-estimer son pouvoir de s6duction ni sa valeur de symbole . Un citoyen a rL&suml§ cela
de la facon suivante: all faut un r@ve pour en combattre un autre .» En ce qui nous
concerne, ii nous semble que la vision d'un pays A d6fendre et d rebAtir peut We
pr6sent6e de faqon aussi articul6e et aussi emballante que l'option p6quiste .

Nous estimons important de sugg4brer 9 la r6flexion des Canadiens trois objectifs sociaux
qui pourraient constituer la base A partir de laquelle s'articuleraient les initiatives priv6es et
la formulation d'une politique publique . Le premier de ces objectifs consisterait A considb-
rer la diversit6 comme une ressource nationale et non comme un problbme social ; le
second serait de sensibiliser le pays A la dimension canadienne de notre vie . Le troisi8me
serait de chercher A comprendre, autant que possible, les courants de la socibtb cana-
dienne et de d6velopper des politiques et des institutions appropri6es .

Trois objectifs pour les Canadien s

1. La diversite, source de vigueur

Notre premier objectif vise A faire comprendre que la diversit6 est source de force au

Canada. A vrai dire, c'est essentiellement une proposition d'int6r@t personnel, car nous
avons la conviction que la diversit6 sociale et culturelle du Canada est plus enracin6e que
les institutions politiques et que les institutions ne pourraient r6sister, le cas 6chbant, A

I'affrontement .

Convenons que I'enjeu transcende d'embl6e la question d'int6r@t personnel . Toutefois,
nous, Canadiens, pr6chons du bout des I4§vres la th6se de la diversit6 sans y croire
profond6ment et sans en tirer des applications pratiques dans la vie de tous les jours . En
fait, au lieu de constater une entente et une sympathie croissantes entre Canadiens
francophones et anglophones, nous semblons pris entre deux feux dans une ignorance
persistante qui devient source de malaises et d'inqui6tude .

La diversit6 comme source de force nationale pourrait justifier ce qu'on appellerait la
«th6orie du refuge . . . Un grand pays peut abriter ses membres contre les vents froids des
troubles 6conomiques et des r6volutions politiques qui soufflent A travers le monde . Le
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Canada exerce une influence beaucoup plus consid6rable sur la scene internationale, aux
points de vue diplomatique, 6conomique et militaire, que ne le pourrait aucune de ses
parties constituantes .

A I'int4brieur, et c'est I'autre face de la 4h6orie du refuge», un grand pays comme le
Canada constitue une association qui permet aux 6I6ments forts d'accorder leur appui aux
plus faibles . L'histoire canadienne nous offre de nombreux exemples que les forts
d'aujourd'hui sont parfois les faibles de demain et qu'iI leur faut alors rechercher un appui .

Durant la premi6re moiti6 du XIXe si6cle, la prosp&it6 des Maritimes 6tait comparable A
celle de toute colonie anglaise en Am6rique du Nord ; aujourd'hui, les provinces maritimes
doivent compter sur des fonds provenant d'ailleurs au pays et distribu6s dans le cadre de
programmes administr6s par le gouvernement f6d6ral . Hier encore, mcme si on a peine A
le croire aujourd'hui, I'Alberta 6tait d'une grande pauvret6 . C'est le souvenir de ce qu'elle
Malt iI y a deux g6n6rations A peine, joint au sentiment de m6fiance qu'elle a toujours
entretenu envers I'Est (sans parler d'une 6conomie provinciale largement assise sur le
p6trole et le gaz) qui explique en partie I'ardeur qu'apporte cette province A la d6fense des
droits provinciaux en mati6re de ressources .

Cela nous am6ne 6 une importante constatation . La «thiborie du refuge,, ne peut s'appli-
quer que si les diverses communaut6s qui forment le pays sont convaincues qu'on les
traite A peu pr6s correctement . Le sentiment d'avoir 6t4b Iongtemps exploit~ et n6glig6
pr6dispose en effet trLs mal A mettre sa confiance A la recherche du bien commun et du
partage r6ciproque .

L'histoire canadienne est jalonn6e de succ6s et d'6checs A cet 6gard. II est toutefois un
bIibment qui laisse beaucoup fi d6sirer . Nous n'avons pas su expliquer de fal;on pr6cise, ce
que signifie la participation A la Conf6d6ration canadienne et ce que sont les droits et les
devoirs de chacun .

Une action sur plusieurs fronts est n6cessaire A ce point de vue . Nous devons expliquer
beaucoup mieux la raison de programmes dont I'action est b6n6fique, tels que les
programmes de p6r6quation . Nous devons nous assurer que notre syst6me d'6ducation
met bien en relief le dynamisme et la riche vari6t§ de nos enfants vis-A-vis de leurs
concitoyens occupant avec eux cet immense territoire . Nous devons demander avec
insistance que notre syst6me de communications soit vraiment efficace et qu'iI favorise les
6changes entre Canadiens au lieu de simplement retransmettre des 6missions am6ricai-
nes. Nos organismes scientifiques et culturels doivent mettre en valeur notre commune
appr6ciation des r6alisations distinctives de citoyens des diverses r6gions du Canada .
Nous devons favoriser I'6closion de programmes d'4§changes et de d6placements A
I'int6rieur du Canada, de telle sorte que les individus partagent des exp6riences commu-
nes. Mais d'abord et avant tout, nous devons redoubler nos efforts m6thodiques afin de
r6parer les injustices et de mettre un terme, d~s qu'on les d6couvre, aux in6quit6s .

Bref, et c'est I A notre premier objectif, nous voulons que les Canadiens reconnaissent que
la force et I'identit6 du Canada d6pendent dans une large mesure de la diversitb .
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2. La dimension 6conomique

Notre second objectif g6n6ral consiste a consolider la vitalit6 de I'ensemble canadien . En
d'autres mots, il est n6cessaire de compter sur un gouvernement capable de gouverner et
sur la loyaut6 et le respect de citoyens fiers d'6tre Canadiens . La dimension canadienne
doit Otre la synth6se et I'expression des diverses r6alit6s culturelles que nous vivons
individuellement et que nous partageons avec I'ensemble de nos concitoyens .

Nous pouvons d6fendre vigoureusement ce second objectif maintenant que nous avons
expliqub le premier. Puisque I'unit4b canadienne d4§pend de I'acceptation et de I'apprbcia-
tion de la diversit4§, on ne doit pas craindre de mettre en valeur le lien canadien. En fait, le
sentiment de s6curit4§ issu du respect et de I'affection qu'on porte A notre identit6 ne peut
que favoriser notre loyautb envers I'association qui refl6te ce respect .

Nous devons nous efforcer de batir une sociW aussi ouverte que possible, qui accepte et
encourage la contribution de personnes tr6s diffibrentes et qui manifeste l'imagination
n6cessaire pour permettre A des entreprises communes de se d6velopper sans d6truire le
caract8re distinctif et I'individualitb de ces diverses contributions . Plusieurs autochtones,
par exemple, nous ont rappel6 que leur culture et leur conception de la vie comportaient
de nombreuses lepons dont les autres Canadiens pourraient tirer profit . II nous semble
6vident, Was, que notre socibtb en g6nbral a un long chemin A parcourir pour comprendre
ces lepons et les int6grer dans son exp6rience .

Nous devons aussi stimuler la prise de conscience, de la part de toutes les collectivit6s
canadiennes, que leurs activit6s locales s'ins6rent A certains 6gards dans le grand
ensemble. Elles doivent se demander comment leurs activit6s particuli6res et leurs aspira-
tions peuvent contribuer au bien-@tre g6n6ral du pays .

Nous pouvons citer quelques r§alisations importantes au cours de notre histoire, quelques-
unes de caract6re pan-canadien et d'autres de caract6re plus r6gional, par exemple, la
ru6e vers I'Ouest et la construction des chemins de fer, la cr6ation du r6seau canadien de
t6l6communications et les immenses ouvrages hydro-6lectriques du Qu6bec, du Labrador
et de la Colombie-Britannique.

Cependant, nous ne semblons pas encore avoir appris A coop6rer de faqon efficace dans
plusieurs des secteurs d'activit6 susceptibles de forger notre avenir . Plusieurs de nos
difficultbs 6conomiques, croyons-nous, tirent leur origine de notre incapacit6 actuelle de
collaborer de fagon A concurrencer avec succ~s quelques-unes des grandes nations
commerpantes du monde . C'est sans doute un des secteurs ou le leadership du gouverne-
ment et de ses organismes est indispensable, mais le secteur priv6 a aussi un grand rble A
jouer. En fait, pour participer A un vaste projet bconomique ou A une op6ration commer-
ciale d'envergure internationale, if est n6cessaire de compter sur la collaboration de
socii§t4§s et d'individus occupant des postes diff6rents et travaillant de concert .
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3. L'adaptation des Institutions politique s

Notre troisi6me et dernier objectif g6n6ral a trait au gouvernement et consiste A s'assurer
que les Canadiens ceuvrent A modifier leurs structures constitutionnelles et leurs politiques
publiques en fonction de I'§volution de la socift§ canadienne et non A I'encontre de cette
6volution . Exprim6e de faqon aussi directe, cette bvidence parait incontestable . Pourtant,
dans Ia pratique nous avons trouv6 de nombreux exemples d'attitudes et de coutumes
contraires . Notre vie sociale et 6conomique 6volue en fonction de certaines influences ; il
nous semble que le devoir des politiciens est de comprendre ces influences le mieux
possible et d'oeuvrer au rbajustement p6riodique des institutions publiques et des prati-
ques courantes qui en sont la cons6quence . Sans doute est-ce IA un ph6nom6ne continu,
mais notre existence A tous serait infiniment simplifi6e pour peu qu'on veuille I'accepter
simplement comme une caract6ristique du Me si6cle .

L'influence que peuvent avoir sur la r6alO canadienne les tendances changeantes du
commerce international et du pouvoir 6conomique, le vieillissement de notre population, le
d6piacement vers l'ouest du centre de gravit4§ de I'activitt- 6conomique et industrielle, la
croissance du r6gionalisme et I'av6nement rapide d'une socibt§ qu6b6coise distincte
environnbe d'une soci6t6 nord-am6ricaine, voilA autant de situations nouvelles qui mbritent
nos r6flexions .

Nous proposons ici de reconstituer le syst6me f6dbral, non pas seulement pour aider les
Canadiens A r6gler leurs difficult6s actuelles mais encore pour que nous soyons davantage
en mesure de faire face aux pressions futures au fur et A mesure qu'elles se pr6senteront .

Notre point de vue

Dans notre communiqu6 de septembre 1977, nous avons manifestu& notre intention de
donner notre appui A ceux qui «s'interrogeaient sur la formule d'un meilleur Canada, et
nous nous sommes prononc6s en faveur d'une fLsd6ration canadienne c'est-A-dire «un
syst6me dont I'autoritb politique est partag6e par deux ordres de gouvernement, A la fois
souverains et engages A collaborer en association avec I'autre, dans le cadre d'une
constitution» . Nous avions aussi indiqu6 qu'A notre avis, un tel syst~me est le mieux
adapt6 pour traduire dans les faits la diversit6 de notre pays et la msalites de notre
environnement g6ographique, social et bconomique .

Nous nous 6tions permis de faire une telle d6claration A cause de notre conviction qu'un
systLme f6d6ral est beaucoup plus souple et accommodant que plusieurs ne veulent
I'admettre, et aussi parce que nous avions la conviction que les Canadiens et leurs
dirigeants politiques auraient le courage de faire les changements n6cessaires pour
assurer les besoins actuels et futurs de notre pays . La souplesse de notre systbme Mdbral
a d'ailleurs amplement M6 d6montrbe entre temps par les actions du gouvernement
qu6bbcois qui, depuis novembre 1976, a profitb de la marge de manoeuvre tr6s large que
permettent les dispositions du syst~me actuel . En ce qui concerne la volontb de r6forme,
nous pouvons d6celer un assouplissement de I'opinion publique et une d6termination des
leaders politiques de s'attaquer de faron decisive au long processus de renouveau . Nous
esp6rons que ce rapport contribuera A I'accLsl6rer. '
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Nous avons essay6 de r4bpondre A trois questions diff6rentes. De quelle faqon permettrons-
nous au principe de dua!iti§ de s'exprimer dans tous les domaines ou il se retrouve?
Comment pourrons-nous le mieux r6conci!ier les forces r6giona!istes qui modifient sans
cesse la soci6t6 canadienne? Comment rendrons-nous «op&ationnel» le principe du
partage dans notre pays, A I'intbrieur de nos gouvernements et dans leurs relations
r6ciproques, de telle fapon que la dua!it6, le r6giona!isme et les autres particu!arit6s de la
vie canadienne soient reconnus A leur juste valeur ?

Exposons ici quatre points g6n6raux dont la compr6hension apparait n6cessaire puisqu'ils
soutiennent les conclusions formul6es dans les chapitres suivants .

Nous pensons d'abord qu'une approche r6a!iste aux probl6mes du Canada doit @tre aussi
vari6e et exhaustive que les probl6mes sont complexes . 11 West pas possible d'apporter
une r6ponse simple . Si nous voulons faire du Canada un pays mieux adapt6 aux besoins
de tous ses citoyens, il faut mener la bataille sur plusieurs fronts .

Nous reconnaissons d'emblibe, comme une caract6ristique permanente et inevitable de la
socibt4§ canadienne, la n6cessit4§ de pr6voir, parmi les communaut6s qui la constituent, de
tr6s grandes variations . Ces variations doivent tenir des caract6ristiques, des possibi!it6s,
et des aspirations de ces communaut6s . II en r6su!tera des diffbrences non moins
sensibles d'une province A I'autre, nonobstant leur fta!it§ constitutionnelle . Nous consid6-
rons m4bme que c'est tout A fait naturel dans le cadre d'un syst6me f6d4bral . L'IIe du
Prince-f`douard a une population inf6rieure A celle de Mississauga, en Ontario ; faut-il en
conclure que la premi6re doive cesser d'@tre une province et que la seconde doive le
devenir? Non! Cet exemple indique tout simplement que les dispositions f6dbratives
conques pour assurer la prosp&0 de I'Ontario comme celle de I'IIe du Prince-tdouard,
doivent rester infiniment accommodantes .

En troisi6me lieu, il nous parait important, ind6pendamment du systLme choisi, de
maintenir le principe de la flexibi!it6 et de pr6voir les mesures n6cessaires pour r6aliser les

r6ajustements rendus n6cessaires par I'6volution de la situation . Nous avons d 6j A signalb
la rapiditb avec laquelle 6vo!ue la rba!it§ canadienne et jusqu'fi quel point les perspectives
g6n6ra!es se transforment ainsi que les gouts et les d6sirs de certains groupes . II ne serait
donc pas sage de concevoir une constitution qui placerait les gibn6rations futures dans un

carcan. II est, dos lors, souhaitable que le syst6me politique et les structures constitution-
nelles soient suffisamment souples pour permettre un r6ajustement progressif en fonction
des circonstances et de I'6volution des besoins . Nous convenons que les sentiments de

s6curitq§ et de confiance des groupes constituant le pays d6termineront leur consentement
au maintien d'une constitution souple . Nous sugg6rons plusieurs fagons d'atteindre cet

objectif.

En quatribme lieu, nous proposons des moda!it6s qui permettraient aux onze gouverne-
ments majeurs du Canada de collaborer davantage et de r6duire I'intensit4§ des conflits qui
caract6risent leurs relations r6ciproques . Pour amesliorer les relations entre les gouverne-
ments, nous croyons qu'il est n6cessaire de franchir deux pas importants dans le domaine
constitutionnel . Le premier serait de rendre plus clair le role des deux ordres de gouverne-
ment; plusieurs des difficu!t6s actuelles proviennent de la confusion qui r6gne au sujet de s
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responsabilitbs de chacun . D'autres difficult6s r6sultent de I'exploitation par un ordre de
gouvernement ou I'autre des ambiguit6s qui existent dans la d6finition de leurs rales
respectifs, tels que Minis actuellement . L'autre pas A franchir serait de renforcer et de
perp6tuer les institutions n6cessaires A la coop6ration intergouvernementale ; nous possb-
dons quelques institutions de ce type (par exemple, les conf6rences fi§d6rales-provinciales)
mais nous croyons qu'il reste beaucoup A faire dans ce domaine .

VoilA donc les quatre 6I6ments de base qui inspirent notre approche en ce qui concerne
certaines questions pr6cises . Nous aborderons successivement, dans les trois prochains
chapitres, les questions sociales, linguistiques ou culturelles (chapitre 5), notre vie Lscono-
mique et ses perspectives (chapitre 6) et I'appareil politique et constitutionnel du f4§dl§ra-
lisme canadien (chapitre 7).
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5 L'equilibre socia l

Introduction

Si la sociM6 canadienne a beaucoup chang6 depuis un siLcle, on ne peut en dire autant
d'un grand nombre de ses structures politiques et sociales . Nous allons tenter dans le
prbsent chapitre de d6finir les besoins d'une sociM6 en transition, tout en identifiant et
reconnaissant les valeurs de la vie canadienne qui ont rbsist6 A cette 6volution . On pourra
dire que l'objet de cet essai est I'4§quilibre entre la permanence et le changement .

Essayons de faire le portrait du Canada vers 1867 . On verrait apparaltre au premier plan

des repr6sentations de notre dualite fondamentale. A I'arri6re-plan, le paysage se compo-

serait de fermes, de petites villes . Les personnages s'adonneraient aux activit6s principa-

les de I'bpoque: agriculture, chasse, peche, exploitations minibre et forestibre .

Ici et I A une 6glise ; il y en avait une au moins dans chaque localit4b . En revanche, peu de
signes de la pr6sence de Ittat . A peine esquiss6s, les symboles de ce qui deviendra les
grandes id6es et les projets grandioses du syst6me f6d6ral pour plus d'un si6cle .

Comparons ce Canada A celui d'aujourd'hui : on voit nettement ce qui a changb et ce qui

est rest6. La dualit6 essentielle dont nous avons parl6 subsiste, encore qu'elle rev6te des

formes nouvelles . La langue en est encore une composante, mais I'ethnicit6 I'est moins . Le

Qu6bec a gard6 son caract6re franpais . Mais I'extension territoriale et I'arriv6e sur nos
rives de nombreux immigrants font du Canada la patrie de gens d'origines diverses .

Aujourd'hui un Canadien sur trois vit dans une ville d'un demi-million d'habitants ou plus .
Sans doute I'agriculture se pratique-t-elle encore chez nous mais elle r6clame moins de

bras. Le secteur primaire emploie moins de travailleurs que les usines, les services
tertiaires ou les bureaux .

La plupart des Canadiens ignorent aujourd'hui comment on vivait autrefois ; I'6glise ne joue

plus son role social d'antan . Les institutions gouvernementales ont connu une croissance

insoupponnable il y a un si6cle . Les grandes r6alisations de I'4§poque de la Conf6d6ration,
encore qu'elles soient toujours importantes aujourd'hui, ont M6 d6passbes par la moderni-

sation; le Canada s'est transform6 en une soci6tb industrielle avec des r6seaux de
transport et de communications qui s'6tendent sur le monde entier .

Cette modernisation s'est faite, progressivement et dans ie calme en comparaison avec ce
qui s'est pass6 dans bien d'autres pays . Mais le nouvel 6quilibre social, produit de la
modernisation n'est pas encore tr~s bien compris ni trf§s bien int6gr6 dans nos institutions .

La langue

La langue a toujours W au Canada, source de controverses . L'histoire de certains des

affrontements linguistiques est encore dans bien des m6moires, surtout celles des Cana-
diens francophones . La question des bcoles manitobaines, le R6glement 17 en Ontario
pendant le premier demi-si6cle de la Conf6d6ration, plus pr6s de nous la question des
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Gens de I'air, I'affaire Forest au Manitoba ou les Lois 22 et 101 au Qubbec, tout cela est
inscrit dans I'histoire et fait partie de la crise de I'unitb canadienne .

II serait temps, pensons-nous, d'aborder le fond m@me de la question linguistique en la
replaqant dans la dynamique du changement social et de se demander jusqu'A quel point
les politiques Iinguistiques des gouvernements central et provinciaux reflbtent ces
changements .

La langue est pour I'homme un moyen de communication social . II fut un temps ou il
suffisait dans un Canada plus rural de ne parler que la langue du foyer, le franqais ou
I'anglais. L'une ou I'autre suffisait amplement A la vie quotidienne . Mais aujourd'hui la
modernisation du pays a cr4§6 un r6seau de relations sociales et 6conomiques auquel les
Canadiens doivent s'adapter . Cela se produit par un «transfert» CA Ia langue de la majorit6 ;
dans la plupart des r6gions du Canada, longtemps domin6es par les Canadiens d'origine
britannique, cela a signifi6, pour les minorit6s, passer A I'anglais .

Ce processus a6tb particuli6rement sensible pour les communaut6s francophones qui ne
se trouvaient pas dans la «ceinture bilingue» qui se prolonge du nord-est du Nouveau-
Brunswick A travers le Qu6bec et dans les parties limitrophes de I'Ontario. Dans ce cas la
modernisation 6tait synonyme d'assimilation linguistique A I'anglais . Les Canadiens fran-
eais pouvaient jadis cultiver le sol, vendre leurs produits, participer au secteur primaire
dans leur propre langue. Plusieurs le font encore . Mais hors Qubbec les m6mes francopho-
nes ne peuvent plus vendre de I'assurance ou faire de l'informatique en fran4;ais seule-
ment; bref ils ne peuvent plus occuper des emplois li6s aux techniques de pointe ou au
secteur des services uniquement dans leur langue . Au fur et CA mesure que se faisaient
sentir ces forces, les minorit6s francophones devenaient de moins en moins aptes CA
survivre comme communautbs distinctes ; leurs 6glises, leurs journaux, Ieurs bcoles, leurs
services professionnels, leurs entreprises familiales, tout cela btait sujet aux m@mes
pressions que les individus .

Le secteur priv6 ne fait que renforcer cette tendance. On ne parle gubre qu'anglais dans le
monde des affaires des provinces anglophones . Quant aux gouvernements, central ou des
provinces anglophones, le fait qu'ils aient dispens6 leurs services fi peu pr6s uniquement
en anglais depuis le d6but de notre si6cle, a eu pour r6sultat de d6courager ceux qui
entendaient conserver leur langue minoritaire, que ce soit le franeais dans les neuf
provinces ( A I'exception du Nouveau-Brunswick) ou toute autre langue . Les Canadiens
fran4;ais, en particulier ceux du Qu6bec, ont bien compris la leeon .

La langue et le Quebec

On se souviendra de ce que nous avons d 6j A dit de la tendance A la concentration dans
certaines aires g6ographiques donn6es des populations francophones ou anglophones du
Canada . C'est au Qu6bec qu'on retrouve la plupart des Canadiens franeais . Ils reprbsen-
taient, en 1951, 82 p . cent de la population canadienne de langue maternelle franqaise ; ils
constituaient 85 p . cent en 1976 et, selon les estimations d6mographiques, ils reprbsente-
ront 95 p. cent en I'an 2001 . A I'int6rieur de la province, certaines communaut6s,
anglophones fi I'origine, (ailleurs que dans la r6gion de Montr6al) deviennent francopho-
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nes. Certains indices permettent me3me de conclure A une diminution de l'usage de
I'anglais au Qu6bec. En 1931, 17 p . cent de la population masculine qu6b6coise ne parlait
qu'anglais . Ils n'6taient plus que 9 p . cent en 1971 . En mi§me temps la proportion des
francophones unilingues passait de 34 p . cent en 1931 A 45 p. cent en 1971 .

II en va tout autrement A Montr6al . La ville abrite le si6ge d'un grand nombre de nos
soci6t6s les plus importantes . Hier encore, la plupart ne travaillaient qu'en anglais, et ceci
a eu un impact consid6rable sur l'usage linguistique dans la r6gion . La communaut4§

anglophone montr6alaise prosp6re et continue A assimiler plus de personnes parlant

d'autres langues que la majorit6 de langue frangaise .

L'arrivbe de nouveaux venus d'autres provinces et l'immigration ont renforc6 la situation
privilbgibe de cette minorit§ au sein de la socibt6 qubb6coise . Une centaine de mille

immigrants des Iles britanniques se sont 6tablis depuis Ia Guerre dans la region m6tropoli-
taine de Montr6al . En outre, ceux qui connaissent I'anglais sont plus nombreux que ceux

qui ne connaissent que le francais . Quant A ceux qui ne parlent ni I'une ni I'autre de ces

deux langues, 70 p . cent d'entre eux s'assimilent A la communaut6 anglophone, et

seulement 30 p. cent, A la communaut6 francophone . C'est IA une cause de rancorur chez

la plupart des Qu6b6cois . On ne saurait comprendre la question de la langue au Qu6bec
sans tenir compte aussi des efforts des Qu6b4§cois pour s'attribuer un role I6gitime et actif
dans le secteur privb de I'6conomie du Qu6bec .

La langue: question de politiqu e

On assiste depuis dix ans A une 6volution consid6rable de la I6gislation et des politiques
linguistiques au Canada . Gouvernements central et provinciaux ont voulu adapter leur
politique en mati6re linguistique A ces changements . Depuis 1966, le gouvernement central
a cherch6 A assurer ses services A tous les citoyens dans la langue officielle de ieur choix . II
a aussi voulu que les Canadiens des deux communautbs linguistiques puissent avoir

I'bgalit6 des chances dans les emplois de ['administration f6dbrale ; ils peuvent ainsi faire
carribre en utilisant celle des deux langues officielles qu'ils pr6f6rent .

Le gouvernement central a aussi voulu, par des incitations financi8res et autres, convain-
cre les gouvernements provinciaux d'adopter des lois qui auraient pour effet de consacrer
I'6galit6 de statut du franqais et de I'anglais en ce qui a trait aux services provinciaux .

Si, depuis quelques ann6es, les gouvernements d'un grand nombre de provinces anglo-
phones se montrent plus sensibles aux besoins de leurs communaut6s franqaises, il reste
qu'ils ont hbsit4§ A donner A ces changements une forme I6gislative .

Les diffbrences d'orientation entre le gouvernement central et la piupart des provinces
anglophones se sont A pr6sent 6tendues au Quebec. Trois gouvernements qu4§b6cois
successifs ont fait voter des textes linguistiques qui donnent un rble de plus en plus
important au franpais dans la vie de cette province . Le dernier en date-la Loi 101-fait du
franpais la seule langue officielle de la province ; il indique avec pr6cision les circonstances
clans lesquelles institutions ou particuliers doivent utiliser Ia langue de la majorit6 provin-
ciale pour la prestation ou la r6ception de services .
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Du point de vue du gouvernement central, le Canada serait un 6tat f6d6ral ou coexistent
deux soci6t6s, la francophone et I'anglophone, qui ne connaissent pas de fronti6res

interprovinciales . II juge qu'il est necessaire que les institutions politiques et les program-
mes du gouvernement central refl6tent mieux cette dualit6 linguistique .

Les gouvernements provinciaux ont une autre fapon de voir les choses. Tous servent des
populations unilingues. Le Nouveau-Brunswick fait exception A cette rogle et compte chez
lui 34 p. cent de personnes de langue maternelle franpaise, minorit4§ importante qui est
concentr6e dans la partie nord-est de son territoire, limitrophe du Qu6bec . Au Qu6bec, en
revanche, seule province du Canada ou le franqais soit la seule langue officielle, ceux dont
la langue maternelle est I'anglais ne constituent que 13 p . cent de la population .

Dans toutes les autres provinces canadiennes, la minorit6 francophone repr6sente moins
de 7 p. cent de la population . Faut-il s'btonner dans ces conditions, le Nouveau-Brunswick
except6, que les politiques linguistiques des lois ou des pratiques assurent la pr§pond6-
rance de la langue de la majoriti§ provinciale dans les services gouvernementaux ?

Ces diff6rences de politiques entre le f6d4bral et le provincial, voire entre les gouverne-
ments provinciaux entre eux, ne constituent pas n6cessairement un obstacle majeur 6
I'unit6 canadienne .

II est en effet dans la nature du f6d6ralisme que chaque ordre de gouvernement soit
pleinement souverain dans sa sph6re de comp6tence . Pour cette raison chacun des onze
gouvernements devrait otre libre de r6agir A une situation qui Iui est particuli~re .

On a appliqu6 cette formule avec beaucoup de succ6s dans une autre f6d6ration : la
Suisse. Ses provinces-les cantons-sont toutefois libres de choisir leur administration,
leur langue de service et leur langue de travail . Au niveau f6d6ral, cependant, les citoyens
de la Conf6d6ration helv6tique ont le droit de r6clamer qu'on les serve dans n'importe
laquelle des trois langues officielles de leur pays .

Quoi qu'on puisse arreter en mati6re linguistique, on ne saurait manquer de tenir compte
des r6alit6s sociales du Canada et des principes qui sont A la base de notre r6gime
gouvernemental . Dans ces conditions, la politique linguistique d'un pays comme le Canada
ne peut @tre autre chose qu'un compromis .

La politique linguistique: le gouvernement centra l

C'est en 1966 que le gouvernement central a trac6 les grandes lignes de sa politique
linguistique . Dbsormais, les fonctionnaires f6d6raux devaient @tre en mesure de communi-
quer, oralement ou par C-crit, avec leurs coll6gues dans la langue de leur choix . Conforml§-
ment aux propositions de la Commission royale sur le bilinguisme et le biculturalisme, le
Parlement avait donnb une forme I6gislative A cette politique en votant la Loi de 1969 sur
les langues officielles . Ce texte d6clare I'anglais et le frani;ais bgaux en statut, droits et
privil6ges dans toutes les institutions f§d6rales .
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L'4§volution des politiques et des usages du gouvernement central depuis treize ans a
abouti A la situation suivante : les problLmes et les tensions actuels tiennent davantage A la
langue de travail qu' .A la langue de service .

En ce qui concerne la langue de travail des institutions f§d6rales, la politique de 1972
portait ses efforts A assurer aux fonctionnaires f6d6raux la possibilit§ de travailler dans la
langue de leur choix dans la R4§gion de la capitale nationale, A Montr6al et dans d'autres
parties du Qubbec, dans le nord-est ontarien et le nord-est du Nouveau-Brunswick .

En 1975, nouvelle modification . II a alors btt d6cidt que les agents du gouvernement
central pourraient travailler en anglais ou en franpais dans la R6gion de la capitale
nationale. Ailleurs, la langue de travail de I'administration serait normalement le franpais au
Qubbec, I'anglais et le frangais au nord-est du Nouveau-Brunswick et dans quelques
parties de I'Ontario et I'anglais partout ailleurs . Une consid6ration particuliLre devait etre
port6e aux int6r@ts des groupes minoritaires de langue officielle . En 1977, le gouvernement
central a cependant insistes sur I'emploi unilingue dans la prestation de services au
public .

En d6pit des fluctuations des treize derniores annbes de la politique f6d6rale en mati~re de
bilinguisme, on peut dire que I'acc6s du public aux services f6dbraux dans la langue de son
choix aW grandement facilit6 . On a beaucoup fait en relativement peu de temps . II n'est
pas moins significatif que la proportion des francophones dans I' administration f6d6rale
est A peu pr&s 4§gale A Ia proportion des francophones dans la population canadienne, et
ce pour la premi6re fois depuis le d6but de ce si6cle . En effet, 27.6 p. cent des
fonctionnaires f6d6raux Lstaient, en 1977, de langue maternelle fran(;aise.

Si on veut voir I'aspect n6gatif de cette politique, il faut tenir compte du coat et de
I'inefficacit6 des tentatives pour introduire une langue seconde chez les fonctionnaires
anglophones. Certains n'ont pas rei;u un entrainement adapt4§ A leur emploi ou Wont pas
atteint un degr6 qui leur permette de travailler dans I'autre langue de mani6re satisfai-
sante. D'autres n'ont pas eu I'occasion d'utiliser leurs nouvelles connaissances linguisti-
ques et ont vraisemblablement perdu ce qu'ils ont acquis A si haut prix. D'autre part, les

fonctionnaires francophones sont largement sous-reprbsentbs dans les postes sup6rieurs
et dans les cat6gories cl6s des domaines scientifiques ; en revanche ils sont sur-repr6sen-

t6s dans les emplois de soutien . De plus, certaines tendances semblent indiquer que la
repr6sentation des QuLsb4§cois francophones dans les postes cl6s de la fonction publique
est en baisse .

II est vital que la politique linguistique du gouvernement central ait la faveur du public . Le
succ6s d6pend de la mani8re dont le gouvernement attaquera les questions qui int6ressent
vraiment ses administr6s . II ne s'agit pas seulement de donner A tout le monde une chance
6gale pour entrer dans I'administration f6d6rale mais de permettre A chacun de travailler
dans sa propre langue. Trop nombreux encore sont les francophones privbs de cette
chance, m@me s'ils repr6sentent plus du quart de la fonction publique tout enti6re . Une
6tude de 1975 indique que 12 p . cent seulement des fonctionnaires consultq§s ont r6pondu

qu'ils travaillaient en franqais . En 1977, 12 p. cent A peine des postes au sein de
I'administration f§dbrale portaient la mention «franpais essentiel» .
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Les politiques f6d6rales en mati6re linguistique seront d'autant mieux accueillies par la
population que les mesures administratives les concernant seront 6quitables et fructueu-
ses et perpues comme telles. C'est parce que le gouvernement central, depuis quelques
ann6es, a beaucoup fait pour nos deux langues officielles que nous sommes actuellement
en mesure de consolider les gains acquis .

Depuis 1867, I'AANB garantit I'ibgalit6 des deux langues au Parlement du Canada comme
aux tribunaux f6d6raux . Le temps est maintenant venu d'6tendre davantage cette cons6-
cration constitutionnelle des droits linguistiques . Le public doit avoir le droit A des services
en fran4;ais ou en anglais aux si6ges sociaux de tous les minist6res, institutions ou soci6t6s
de la Couronne du gouvernement central comme dans tous les bureaux de cette adminis-
tration dans la R6gion de la capitale nationale .

Les textes constitutionnels doivent consacrer ce droit . Ailleurs il y aurait lieu d'assurer ces
services en franQais et en anglais partout ou il existe une demande suffisante et ou la
chose est possible.

II y aurait 6galement lieu de faire consacrer par les textes organiques I'4§galit6 des deux
langues officielles en tant que langues de travail dans I'administration f6d8rale de la
R6gion de la capitale nationale, comme dans tous les tribunaux f6d6raux et aux si6ges de
tous les ministL%res, institutions ou soci6t6s de la Couronne du gouvernement central .

Ailleurs la langue usuelle-ou les langues usuetles-des services int6rieurs des institutions
f6d6rales doit 6tre la langue (ou 6ventuellement les langues) qui sont normalement utilis6es
dans la province ou fonctionne l'institution f6d6rale en cause, sans pr6judice toutefois du
droit du particulier 9 des prestations de services en anglais ou en franQais .

Les textes constitutionnels devraient encore consacrer le droit du justiciable A t6moigner
clans la langue de son choix devant tous les tribunaux . Cette consbcration doit Ggalement
comprendre le droit de tous les citoyens A I'accbs aux services de t6lbvision ou de radio en
franpais ou en anglais ainsi que la disponibilit6 dans les deux langues officielles de tous les
documents imprim6s destin6s au public en g6n6ral .

La poiltique Iinguistique : Iles gouvernements provinclaux

C'est au niveau provincial que les lois sur la langue ou leur texte d'application ont
provoqui§ les conflits les plus aigus . Ils ont servi de catalyseur A nos deux grandes
communautbs linguistiques exacerbant pour de longues ann6es les rapports entre franco-
phones et anglophones . Le ressentiment provoqu6 chez les Canadiens frangais par la
s6v6ritib des mesures restreignant I'acc6s A I'enseignement en francais en Ontario, au
Manitoba et dans d'autres provinces A la fin du XIXe si6cle et au d6but du XXe a tr6s
largement dbbord4§ Ies cadres de ces provinces .

Plus r6cemment les Lois 22 et 101 du Quebec ont suscit6 de graves appr6hensions non
seulement chez les anglophones du Qu6bec mais aussi chez ceux du pays tout entier .
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On s'est 6norm6ment pr6occup6 des cons6quences sur le plan politique de la situation
d6mographique de la minorit6 anglophone du Qubbec et des minorit6s francophones des
autres provinces. Notre examen de la situation d6mographique confirme le bien fondb de
ces pr6occupations .

Le rythme d'assimilation des minoritbs de langue francaise est relativement 6lev6; il semble
s'acc6l6rer dans toutes les provinces autres que le Nouveau-Brunswick . La moyenne
d'Age, chez ces minoritbs francophones, est plus 6lev6e que celle des Canadiens en
g6n6ral, et la population d'Age scolaire y est A la baisse . 'De 1961 A 1971 le nombre
d'enfants de moins de quatre ans de langue maternelle franpaise est pass6 de 29,000 6
19,000 au Nouveau-Brunswick, de 48,000 A 35,000 en Ontario et de 19,000 6 13,000 dans
les autres provinces de langue anglaise . Du fait notamment de la g6n6ralisation du
bilinguisme et d'une urbanisation plus forte (ce qui multiplie les occasions de contact avec
la majorit4§ linguistique) le taux de mariage entre francophones et non francophones est
relativement 6levi§ dans presque toutes les minoritLss francophones, les Acadiens du
Nouveau-Brunswick except6s . Ce taux oscille entre 30 et 60 p . cent et s'accompagne d'un
passage A I'anglais comme langue du foyer dans pr6s de 90 p . cent des cas .

C'est parce qu'ils ont pris conscience de ces rbalit6s que les gouvernements des provinces
anglophones ( A I'exception de celui du Nouveau-Brunswick) n'ont guLlre tent6 de s'engager
dans la vole de grandes r6formes linguistiques . En revanche les francophones du Qu6bec
et leur gouvernement y ont trouv6 une raison suppl6mentaire de multiplier leurs efforts en
vue d'assurer chez eux la primaut6 du franpais .

Nous ne saurions qu'approuver ces efforts d6ploy6s par le gouvernement du Quf§bec et
ses ressortissants afin d'assurer la pr66minence de la langue et de la culture francaises sur
leur territoire . Nous pensons que les Qu6b6cois doivent sentir que cette langue et cette
culture se trouvent actuellement en aussi bonne posture, A court et A long terme, que la
langue et la culture des anglophones en Ontario et ailleurs . Rien ne saurait nuire davantage
A la cause de I'unitL& canadienne, nous semble-t-il, que le rejet par les Canadiens
anglophones des aspirations actuelles des Qu6b6cois francophones . Nous sommes per-
suad6s de la I6gitimit4§ des dispositions constitutionnelles qui permettent aujourd'hui aux
provinces d'adopter des textes et des r4§glements d'application qui conviennent aux
structures sociales du Canada d'aujourd'hui ou de demain .

Les textes constitutionnels actuels ne consacrent de droits linguistiques que dans deux
provinces : le Qu6bec et le Manitoba . L'Acte de I'AANB (1867) et la Loi sur le Manitoba de
1870 n'ont cependant A cet 6gard qu'un caract6re en quelque sorte institutionnel; ils
n'int6ressent, par exemple, que la langue des assembli§es d6lib6rantes ou du Palais .

Mais les choses ont bien chang6 depuis 1867 . Le Nouveau-Brunswick a adopt6 en 1969
une Ioi qui fait du frangais et de I'anglais deux langues officielles . Au Manitoba, I'article 23
de la loi constitutive de la province avait 6tabli, en 1870, une forme de bilinguisme
institutionnel . L'article fut toutefois rendu inopbrant en 1890 par une loi qui vient tout juste
d'(Itre d6clar6e inconstitutionnelle par une cour du Manitoba . II y a appel, en ce moment,
de cette d6scision .

Quant au Qu6bec, iI s'6tait d 6j A engag6 dans la voie du bilinguisme bien au-delA des
obligations que lui imposait I'article 133 de I'Acte de I'Am6rique du Nord britannique .
R6cemment, quelques articles de la Loi 101 ont bt6 frapp6s d'inconstitutionnalit6 au moti f
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qu'ils violaient cet article 133 . LA encore il y a appel de cette d 6cision. Nous sommes donc,
au niveau provincial, en prbsence d'une situation confuse qui ne peut engendrer que
frustration et antagonisme .

II existe A notre avis deux fagons d'assurer, au niveau provincial, la protection des droits
linguistiques des minorit6s . La premi6re serait d'estendre la port4§e de I'article 133 A
quelques-unes ou A toutes les autres provinces. La seconde serait d'escarter les garanties
constitutionnelles et d'inviter les provinces A assurer par I6gislation la protection de leurs
minorites, en tenant compte de leur situation respective et avec I'espoir que se d6veloppe,
entre les provinces, un consensus sur un d6nominateur commun qui serait 6ventuellement
inscrit dans la constitution du pays .

Apr6s mure r6flexion, nous en sommes venus A la conclusion que cette deuxiome faqon

s'av6rera la plus sage, A long terme, et la plus susceptible de r6ussir . Elie comporte moins
de risques d'affrontement, et serait plus conforme cA I'esprit d'un syst6me f~d6ral .

Cette solution suscitera, nous le pr6voyons, des protestations . Au d6part, en effet, elle
privera la minorit6 anglophone du Qu6bec et la minorit6 francophone du Manitoba de
I'expression constitutionnelle de certains droits . N'oublions pas, cependant, dans le cas du
Manitoba, que ces garanties constitutionnelles ont 6t6 ignor6es depuis plus de soixante-
quinze ans .

En ce qui a trait A la minorit6 anglophone du Quebec, notre but West certes pas de
sugg6rer que soit commise quelque injustice. Nous voulons plutbt t6moigner du mouve-

ment irreversible qui veut rendre le Qubbec de plus en plus fran4;ais . Nous croyons que nul
obstacle constitutionnel, qui ne s'appliquerait pas aux autres provinces, ne devrait pouvoir
entraver la marche du Qu6bec vers sa francisation, et qu'en consequence les dispositions
de I'article 133 devraient 6tre abrog6es dans la mesure ou elles entreraient en conflit avec
les aspirations qubbescoises .

Nous avons cependant confiance : plus, nous sommes convaincus que le retrait des
obligations constitutionnelles imposeses par I'article 133 n'emp6chera pas les Qu6b6cois
francophones, non plus que le gouvernement du Qu6bec, de continuer, en toute libert6 et
par le biais de lois provinciales, A traiter sa communautb anglophone avec g6n6rosit4b .

Nous nous attendons A ce que les droits de la minoriti§ anglophone continuent A @tre
respect6s dans les domaines de I'6ducation et des services sociaux . Ces droits, il importe
de le souligner, ne sont pas garantis par la constitution canadienne. Et pourtant ils sont

reconnus, d6jA , dans la Loi 101, la Charte de la langue franpaise, qui 6mane d'un
gouvernement p6quiste. Ainsi, avons-nous la preuve, au Qu6bec, que les droits de la
communaut6 anglophone peuvent (Itre prot6g6s, sans pour autant qu'iI y ait contrainte
constitutionnelle, et que les gouvernements de cette province sont tout A fait capables de
r6concilier I'int6r6t de la majorit4§ et les preoccupations de la minorit4§ .

Nous notons aussi que des progr6s ont W accomplis au Canada anglais et que la situation
des minorit6s francophones s'am6liore, notamment au Nouveau-Brunswick et en Ontario .
L'entente conclue entre les premiers ministres provinciaux, A Montr6al en 1978, relative-
ment A I'§ducation, en est un exemple . A cette occasion, en effet, les premier ministres d e
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chacune des provinces se sont engag4bs A faire tout ce qui 6tait en leur pouvoir afin de
dispenser I'enseignement en franpais et en anglais dans leurs bcoles primaires et secon-
daires. Le droit d'utiliser le franpais dans les cours criminelles de certaines r6gions de
I'Ontario, est un t6moignage dans le mCme sens . Et on pourrait ajouter d'autres exemples
des progrbs faits en direction d'une r6conciliation .

La rWit6 des choses nous porte A penser que les minorit6s francophones pourront obtenir
davantage par le biais d'un consensus social et par le biais de I6gislations provinciales

qu'elles n'obtiendraient, A I'heure actuelle, par le biais de garanties constitutionnelles .

C'est ce consensus que nos recommandations visent A mettre en relief. Aussi nos

recommandations s'adressent-elles A toutes les provinces, celle qui est francaise, celles

qui sont anglaises, celle qui est bilingue . Plutat que de brandir la menace de la constitu-

tion, elles font appel A l'intelligence et au sens de I'6quit6 de la population .

Au Qubbec, les immigrants, mome anglophones, devraient aller A I'A-cole fran4;aise. Dans
les provinces anglaises, les immigrants, quelle que soit leur langue d'origine, s'assimilent
en tr6s grande majoritL% au groupe anglophone ; peu d'entre eux cherchent A fr6quenter des
6coles franqaises. Ce ne serait pas servir la cause de I'unit6 canadienne, que de faire du
Qubbec la seule province ou une majorit6 d'immigrants d'age scolaire ou d'enfants
d'immigrants, continuerait A s'identifier au r6seau d'enseignement de la minorit6
linguistique .

Nous sommes persuad6s d'autre part que les enfants de tous les citoyens canadiens qui
passent d'une province A I'autre doivent pouvoir poursuivre leurs Mudes dans la langue

(I'anglais ou le franpais) qu'ils auraient choisie dans la province qu'ils ont quitt6e . II nous

semble parfaitement juste et 6quitable que tous les francophones et tous les anglophones
aient acc6s dans leur langue aux services essentiels de bien-@tre et de sant4§, chaque fois
que leur nombre le justifie . La m(~me observation vaut pour les accus6s dans des affaires

de caract6re p6nal . Ce sont I A , selon nous, les droits essentiels que les minoritibs

francophones ou anglophones sont en droit d'exiger de leurs provinces . Nous recomman-

dons 6galement leur incorporation A des lois provinciales . Dl~s que toutes les provinces
auront convenu d'une formule en ce qui concerne n'importe laquelle des mati6res pr4§ci-

t6es, elle devrait Latre int6gr6e A la Constitution et transform6e en loi organique .

Enseignement de la langue second e

Les gouvernements ne sauraient r6pondre aux exigences de la dualit6 linguistique A
laquelle ils doivent rester sensibles si on ne retrouve pas dans les grandes administrations,
en nombre suffisant, des personnes 6galement ~i I'aise dans les deux langues . On peut en
dire autant du secteur priv6 en g6nbral et des grandes socio§t6s qui sont quotidiennement
en contact avec nos deux communaut6s linguistiques . L'exp6rience vbcue par d'autres
f6d6rations bilingues ou multilingues confirme l'importance de la chose . C'est dire que le
Canada aura toujours besoin d'hommes et de femmes connaissant tr6s bien le franpais et
I'anglais. C'est A eux que seront ouvertes les grandes carri6res dans les institutions
publiques ou priv6es qui rev@tent chez nous un caract6re v4britablement national .
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Si les citoyens de toutes les provinces veulent dtre 6galement en mesure d'y prendre leur
place ils devront tous s'assurer que I'enseignement de la langue seconde chez elles, dans
leurs institutions d'enseignement, soit axb sur les exigences pratiques, fonctionnelles, de la
communication avec I'autre communautLs linguistique parlant I'autre langue officielle .

On peut sans doute faire Mat de notables am6liorations dans la faqon dont est enseignL%e
I'autre langue officielle dans les bcoles canadiennes . II reste pourtant que la plupart des
4§I6ves A qui on a enseign6 le franqais et I'anglais tout au long de leurs Mudes sont encore
loin de pouvoir s'exprimer avec facilitb et de se faire comprendre dans I'autre langue
officielle . II serait bon que les provinces revoient les m6thodes et les proc4§di§s actuels
d'enseignement du franqais ou de I'anglais comme langue seconde, de manibre A en
ambliorer la qualitb A tous les niveaux et de mani6re aussi A en faciliter I'acc6s le plus
possible .

II n'est pas douteux que I'encouragement financier donn6 par le gouvernement central aux
services d'enseignement mis A la disposition des minorit6s francophones ou anglophones
et A I'enseignement de la langue seconde ont encourag6 les provinces A augmenter, en
nombre et en qualitL%, leurs services A cet 6gard . Cependant la diminution de la participa-
tion financiLre du gouvernement central en ce domaine, suivant de pr~s une d6claration
r6cente et positive des premiers ministres provinciaux, ne risque-t-elle pas d'assombrir les
perspectives, notamment dans les provinces qui ont A peine commenc6 A introduire, A
d6velopper ou A am4bliorer les services qu'elles proposent A leur minorit6 francophone? II
n'est pas exclu que ces objectifs soient d6sormais poursuivis avec plus de timiditib . II est
grand temps malgr6 tout que les provinces tiennent parole, qu'elles agissent seules s'iI le
faut dans le domaine de I'enseignement de la langue minoritaire . C'est aux provinces et
aux minorit6s linguistiques elles-m@mes, et non au gouvernement central qu'iI appartient
d'appuyer I'action culturelle des minoritbs anglophones ou francophones partout ou
celle-ci rev4§t un caract6re local ou provincial .

II parait plus conforme A I'esprit du f6d6ralisme canadien de r6server I'action f6d6rale dans
le domaine culturel, chaque fois que sont en cause des minoritbs «de langues officielles», A
des activit6s de caract6re inter-r6gional, national ou international . Depuis une dizaine
d'annbes, par exemple, Radio-Canada et d'autres institutions f6d6rales A vocation culturel-
le-l'ONF, par exemple, ou le Conseil des Arts-ont tentb, non sans succ6s, d'am6liorer
leurs services aux minoritbs linguistiques dites «de langues officielles» . Mais si les
repr6sentants des groupes francophones ont volontiers reconnu les progr8s r6alisbs par
Radio-Canada en ce qui concerne la satisfaction des besoins des minoritbs francophones,
ils n'en ont pas moins rappelb I'int6r6t de donner un caractbre plus regional A ces services
comme A bien d'autres de langue franeaise. II reste encore beaucoup CA faire pour assurer
aux diverses minorit6s francophones ou anglophones de meilleurs services. Ce devrait @tre
I'oeuvre d'institutions dont I'action s'6tend au Canada tout entier, A caract6re inter-r6gio-
nal . A cet 6gard la comp6tence du gouvernement central est incontestable .

La pluralit6 ethnique du Canada
Depuis un si6cle, depuis la Conf§d6ration, la composition ethnique de la population
canadienne est devenue de plus en plus vari6e . Notre premier recensement remonte A
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1871 . A cette e5poque moins de dix p . cent des Canadiens pouvaient se r 6clamer d'une
origine autre que britannique ou fran4;aise . Aujourd'hui les Canadiens d'autres origines que
celles-Id repr 6sentent plus du quart de la population .

Ces changements donnent une id6e des effets consid6rables de l'immigration sur la

socibt§ canadienne depuis lors. On se rend de plus en plus compte de la mesure dans
laquelle cette diversiti§ accrue a pu enrichir I'existence culturelle du Canada . II reste que
Iorsqu'on parle du pluralisme canadien il arrive qu'on oublie d'6tablir entre Iui et les autres
caract6res de la vie canadienne les rapports qu'iI faut . On a parfois pu conclure du

caract8re de ces d6bats A un conflit entre la dualito§ traditionnelle de notre pays et sa

diversit6 de plus en plus grande . Pourtant il n'y a pas d'opposition entre ces deux
concepts, le pluralisme s'inscrivant naturellement dans le cadre de la dualit6 canadienne
fondamentale .

Les difficult6s en ce domaine sont 6galement accrues par le fait qu'on n'a pas su non plus
distinguer nettement Ies rapports entre pluralisme et r6gionalisme . La v6rit6 c'est que
I'impact de I'immigration sur la soci6t6 canadienne a6t6 in6gal, en deux sens au moins :

historiquement et g6ographiquement. Si on se ref6re A I'histoire on constate que le
caract6re de I'immigration a varies au gre des besoins mouvants de la soci6t6 canadienne
et de I'6volution sociale des pays d'origine ou on allait chercher ces nouveaux venus . Au

dibbut du si6cle I'Ouest a et6 peupl6 d'immigrants venus en partie de I'Europe centrale ou
orientale . A pr6sent c'est de I'Asie du sud, de I'Europe du sud et de I'Am6rique latine qu'ils

nous viennent en grand nombre .

L'impact de l'immigration a4W in6gal aussi, g6ographiquement parlant . Elie a marqub
beaucoup plus certaines r6gions et certaines villes que d'autres . La diversit6 ethnique des
provinces de I'Ouest, par exemple, est beaucoup plus consid6rable que celle du Qu6bec
ou de la region Atlantique, I'Ontario ressemblant d'ailleurs plus A I'Ouest qu'A I'Est A cet
6gard. En fait la dualit6 ethnique du Qu6bec et des provinces atlantiques reste conforme A
ce qu'elle btait au d6but : 90 p. cent de leur population en est encore originaire . Seule, dans
I'est du Canada la r6gion m6tropolitaine de Montrbal fait exception A la r6gle. Les
Canadiens qui ne sont d'origine ni britannique ni fran4;aise y constituent en effet le
cinqui6me environ de la population .

On oublie pourtant trop souvent cette in6galit6 dans la diversit6 en traitant du caract6re
culturel de I'ensemble du Canada . On envisage trop souvent la politique culturelle sous
I'angle d'une diversit6 qui serait commune au pays tout entier . Le fait est que les membres

des divers groupes ethniques ont jou6 un role infiniment plus important dans le dbveloppe-
ment de certaines provinces ou de certaines localit6s que dans d'autres . Leur apport a6tb

souvent fondamental . C'est dans un cadre r6gional ou provincial que les'diverses commu-
nautbs ethniques ont pu s'organiser et s'exprimer plus efficacement et que le pluralisme

s'est transform4b en une r6alit§ sociale vivante .

C'est pour cette raison que nous pensons que le pluralisme canadien doit 6tre 6troitement
associk au double plan de la pens6e et de I'action, au r6gionalisme canadien . Le

pluralisme ethnique a pris toute son importance au niveau provincial . C'est IA qu'iI doit se

manifester et s'alimenter surtout . Nous recommandons donc la prise en charge au premier

chef par les gouvernements provinciaux de I'appui A donner au multiculturalisme a u

59



L'equilibre socia l

Canada, notamment par une participation financiore A I'action des organismes ethno-cul-
turels. Nous proposons aussi A ces grandes associations ethno-culturelles de conjuguer
plus 6troitement leur action avec celle des gouvernements provinciaux . C'est ainsi que
gritce A des initiatives de caract6re provincial le multiculturalisme saura trouver son
expression la plus efficace .

On aurait tort pourtant d'envisager le pluralisme canadien sous I'angle unique de la
culture. II existe encore bien d'autres questions sociales importantes qui m6ritent I'atten-
tion des Canadiens en g4bn6ral et singuliorement de ceux qui ont la charge des int6ruats de
ces communaut6s ethniques . On songe ici 6 des questions essentielles telles que I'4§galit6
des chances, le partage des avantages mat6riels du Canada et de la discrimination raciale
ou ethnique qui peut parfois se manifester chez nous . Ce sont IA des questions aussi
importantes que celles de la culture dont on parle si souvent . Pour peu que nous voulions
assurer I'unit6 d'un pays comme le n6tre, dont la population est d'origine si diverse, nous
ne saurions nous en tenir au seul aspect culturel de cette diversit6 ; ces questions d'ordre
social sont fondamentales . L'avenir que nous recherchons en commun doit mettre en
cause tous les Canadiens, faute de quoi nous n'aurons peut-6tre pas d'avenir du tout .

Les premiers Canadien s

La Commission est parfaitement sensible A la complexit6 de la politique A suivre dans le
cas des autochtones . CommenQons par pr6ciser que les autochtones, en tant que peuple,
connaissent un statut sp6cial depuis la Conf§d6ration, et m6me avant . L'article 91 de
I'AANB confie au Parlement du Canada le droit exclusif de I6gifbrer en ce qui concerne
,des Indiens et les terres r6serv6es aux Indiens» . On a jugb depuis que ces termes
comprennent aussi les Inuit (ou Esquimaux). Cette comp6tence f6d6rale exclusive en
mati6re d'«indianit&-selon un mot employ6 par I'actuel juge en chef de la Cour supr6me
du Canada-est de caract6re unique: c'est la seule disposition qui confie au Parlement
une comp6tence I6gislative A I'endroit d'un groupe particulier de personnes . La Loi sur les
Indiens d6finit d'autre part pour des fins administratives, qui est I6galement reconnu
comme «Indien» .

Nous savons que les questions qui se posent aux autochtones du Canada et, partant, A
tous les Canadiens, soul6vent des probl6mes philosophiques fondamentaux et que, tot ou
tard, tous les pays qui ont chez eux des minoritbs indig6nes devront les envisager . La
plupart de nos autochtones ressentent un profond attachement au territoire qu'ils habitent
et ont habitb: la reconnaissance de ce fait doit-elle dtre au d6part de nouveaux rapports
entre eux et la soci4bt6 canadienne? Ou le pays doit-il tenir compte de la situation
di~primante des Indiens dans plusieurs r6gions rurales et, de plus en plus, dans plusieurs
villes, pour assumer un v6ritable engagement national A I'6gard de leur bien-@tre ?

Ces questions sont essentielles . Leur r6ponse d6pendra de I'6volution de nos rapports
avec les premiers Canadiens dans la prochaine d6cennie . Cette r6ponse presse . Pour aider
la r6flexion sur ce sujet, nous pr6sentons ici quatre options possibles : esteindre progressi-
vement le statut sp6cial des autochtones, reformuler le r81e fLsd6ral fi leur 6gard, reconnal-
tre une souverainet6 des autochtones, ou leur donner une citoyennetL& privil6gi6e.
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Extinction progressive du statut specia l

La premi6re option mettrait fin, le plus rationnellement possible, au statut constitutionnel
particulier des autochtones, de m@me qu'A la relation particulibre qui les lie au gouverne-

ment central . Ceux qui proposent cette option jugent que I'article 91(24) de I'AANB est une
arme A double tranchant . Sans doute accorde-t-il aux autochtones, ou CA la plus grande

partie d'entre eux, un statut particulier comme peuple ; mais il en est r6sultl§ la perp6tua-

tion d'une suj6tion malsaine envers le gouvernement central en g6n6ral et le minist6re des
Affaires Indiennes et du Nord plus sp6cifiquement . L'extinction du statut particulier,

croit-on, 6liminerait cette suj6tion en faisant disparaitre les programmes sp6ciaux d'assis-
tance aux Indiens, en r6glant rapidement toutes leurs revendications territoriales I6gitimes .

Ces revendications r6gl6es, on pourrait ensuite assurer les droits individuels des autochto-
nes. Ils deviendraient alors membres 6gaux et autonomes de la soci6t6 canadienne .

Les d6fenseurs de cette th6se jugent que la reconnaissance actuelle d'une «bgalft, mais
distincte», des autochtones a entrain6 la n6gligence de leur int6rdt g6n6ral, comme cela
s'est pass6 dans d'autres socibt6s qui ont voulu retenir cette solution au probl6me de leurs

minorit4§s particuli6res . Le Iivre blanc du gouvernement central qui formulait en 1969 une
nouvelle politique A I'6gard des Indiens-il n'eOt pas de suite-proposait cette extinction

d'un statut particulier . La reaction des Indiens «inscrits» (admis aux besnifices de la Loi sur
les Indiens) et des autres autochtones fut si vive que ce document fut vite retir6 . Dans le
rejet du statut particulier, les autochtones voyaient une menace et voulaient s'opposer

Lsnergiquement A une attitude qu'ils consid6raient analogue d celle pr6sente pendant une
grande partie du XX8 si6cle aux I`_tats-Unis . Pourtant, la politique canadienne avait W
diff6rente en reconnaissant A la fois le statut particulier des autochtones et leur attache-
ment ancestral au territoire .

Un role federal reformuie

Une deuxi6me option permettrait la conservation du statut constitutionnel particulier et

I'attachement au territoire . On reconduirait alors, en le pr6cisant, le rSle du gouvernement
central dans le vaste domaine des affaires des autochtones . Ceux qui sont favorables A
cette th6se voudraient que le gouvernement central continue d'exercer ses attributions
traditionnelles selon de nouvelles modalit6s, en donnant aux autochtones le choix suivant :
continuer A vivre sur leurs territoires ou s'int6grer A la soci6t6 canadienne gibn6rale . En un
premier temps, cette option entrainerait le regroupement de tous les programmes d'assis-
tance aux autochtones dans un minist8re central unique ou les autochtones eux-memes
seraient largement reprbsent6s aux niveaux administratifs sup6rieurs . Des programmes

fLsd4§raux particuliers favoriseraient le progr6s Lsconomique dans les territoires r6serv6s,
soutiendraient la construction de logements adL5quats et la mise en place des services
essentiels dans les domaines du bien-6tre social, de I'Mucation ou de la sant6 .

Ce minist6re offrirait les m6mes services aux autochtones qui habitent les villes, 6vitant
ainsi de pi~naliser ceux~t ils sont nombreux-qui ont choisi ce mode de vie . Les
autochtones pourraient ainsi librement choisir soit de continuer A vivre au sein de leurs
collectivit6s traditionnelles habitant les territoires, soit de se meler avec moins d'appr6hen-
sion A la soci6t4§ g6n6rale grAce 6 I'appui qui leur serait fourni .
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Souveralnete des autochtones

Cette option propose plus radicalement de reconnaitre qu'en tant que propri6taires
primitifs du Canada, les autochtones ont droit A une part qui assure leurs besoins actuels
et futurs . Les d6fenseurs de cette souverainet6 jugent que les autochtones eux-mdmes, A
I'aide d'institutions autonomes et souveraines, doivent assurer leur bien-@tre socio-u&cono-
mique et leur d4bveloppement culturel . Plusieurs autochtones pensent que pour y parvenir,
ils doivent mettre une certaine distance entre eux et I'ensemble de la socibstb canadienne .

Cette th6se connait diverses formulations mais cette souverainet4§ autochtone implique
gbn6ralement I'auto-d6termination par la cr6ation d'institutions autonomes propres aux
communaut6s autochtones . Celles-ci devraient alors disposer de territoires et de ressour-
ces suffisantes pour assurer un niveau de vie convenable . Les citoyens de ces nouvelles
juridictions seraient soumis aux lois et r6glements de leur propre cr6ation . Certaines
formulations veulent m@me soustraire enti6rement les territoires des autochtones aux
actuelles juridictions, centrale, provinciale ou municipale .

Cette th6se peut sembler s'opposer aux traditions et A I'histoire du Canada . Ceux des
autochtones qui y souscrivent y voient un retour A I'6tat de choses tel qu'il existait au
moment de I'arrivbe des premiers Europ6ens .

Cltoyennete privlleglee

Cette option combine des 6I6ments des deux pr6c6dentes. Elie insiste A la fois sur le
caract6re particulier des autochtones et sur leurs rapports in$vitables avec la sociLfit§

canadienne . Sous cette option tout autochtone serait eligible A tous les programmes,
toutes les politiques ou tous les services assurbs aux Canadiens en g6n6ral par leurs
administrations centrale, provinciale ou municipale, avec cependant une cat6gorie

suppl6mentaire .

Figureraient A cette catLsgorie supplLsmentaire toutes les formes d'assistance conpues pour
les seuls autochtones, d'ou leur «citoyennetb privil6gi6e» . Les partisans de cette solution
soulignent la dette 6norme que chacun de nous a envers les premiers Canadiens et ils
veulent que cette reconnaissance trouve une expression permanente dans la vie cana-
dienne. Autrement dit, et m@me si certains programmes d'assistance aux autochtones
pourraient changer selon les circonstances, cette reconnaissance serait maintenue . L'en-
gagement que nous prendrions envers les autochtones, Ia recherche de leur bien-@tre,
resteraient au premier rang de nos priorit6s .

En exposant ces quatre grandes options, la Commission reste consciente de la complexit6
des questions qui se posent tant aux autochtones qu'aux gouvernements . Nous n'avons
nullement I'intention d'en choisir une plutbt qu'une autre . Nous doutons m6me qu'une
seule option puisse satisfaire tous les autochtones ou m€me qu'iI y ait une seule «question
autochtone» .

En faisant nos propositions nous avons voulu tenir compte du caract6re incertain de la
conjoncture actuelle . Nous avons retenu quelques recommandations qui, en grande partie,
peuvent 6tre appliqubes directement par les gouvernements provinciaux . II reste cepen-
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dant qu'elles ne sauraient I'etre sans collaboration avec les repr6sentants autorises des
autochtones du Canada .

Nous croyons le moment venu pour le gouvernement central d'agir avec rapidit6 et U&nergie
pour assurer une totale 6galM juridique des hommes et des femmes sous I'autorit6 de la
Loi sur les Indiens . Nous proposons la modification des articles 11 et 12 de ce texte, de
mani6re que les Indiens et les Indiennes puissent desormais acqu6rir ou perdre leur statut

de la mdme faron .

Deux autres propositions visent les attitudes sous-jacentes A la politique du gouvernement
central vis-A-vis des autochtones plutSt que I'aspect proprement juridique de la Loi sur les
Indiens . Nous pensons d'abord que le gouvernement central devrait faire de plus grands
efforts pour promouvoir et prot6ger les langues et les cultures autochtones . Nous pensons
aussi-c'est une suggestion analogue-que le gouvernement central devrait 6galement
rendre plus facile les communications entre les autochtones du Canada et les indig6nes
d'autres pays . Puisqu'iI a de I'exp6rience dans ce domaine et parce qu'il est un membre
respect6 de la communaut6 internationale, le Canada pourrait montrer la voie dans ce
domaine neuf et d'importance historique incontestable .

Les deux propositions suivantes s'adressent simultan6ment aux gouvernements central et

provinciaux. Elles traitent de la place des autochtones dans le Canada de demain . Puisque
les deux ordres de gouvernement -s'occupent s6rieusement A I'heure actuelle de r6forme
constitutionnelle, nous pensons qu'il serait bon qu'on discute de Ia situation constitution-
nelle des premiers canadiens. Plus pr6cis6ment les autorit6s provinciales et f6d6rales
devraient engager des pourparlers directs avec les repr6sentants des Indiens, des Inuit et
des Wtis en vue d'arr@ter avec eux des dispositions constitutionnelles propres A assurer A

nos autochtones la place qui leur revient dans la soci6t4§ canadienne .

Nous recommandons par ailleurs que les gouvernements central et provinciaux se rencon-
trent afin de definir de concert leurs attributions constitutionnelles respectives dans les
domaines de la sant6, du bien-etre, de I'habitat et de I'enseignement qui int6ressent les
Indiens inscrits et non inscrits, les Inuit et les Wtis vivant dans les r6serves, sur les terres
de la Couronne, les centres ruraux et les grandes villes .

Enfin, pour que la socibt6 canadienne en g6n6ral r6ponde mieux et de faqon plus nuancLse
aux besoins des autochtones, nous proposons aux gouvernements central et provinciaux
ainsi qu'au secteur privb d'augmenter leur aide financi6re aux autochtones et A leurs

organisations . Ils pourraient ainsi entreprendre des recherches historiques ou publier
I'histoire de leurs tribus et communaut6s . D'une fa(;on g6n6rale les pouvoirs publics et les

grandes soci§t6s devraient voir A ce que les autochtones soient d6sormais mieux repr6-

sent6s dans les offices, commissions, groupes de travail ou d'Lstude dont I'activit§ peut
int4§resser plus particuliu&rement les premiers Canadiens .

La politique culturell e

Pour d6finir les attributions respectives des gouvernements central et provinciaux en ce
qui concerne la culture iI faut commencer par s'entendre pr6cisbment sur le sens de c e
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terme. Dans son sens le plus 6troit on pourrait imaginer qu'il s'agit le de «haute culture»,
autrement dit de th6atre, de concerts ou de musees . Pris dans un sens plus large la culture
peut comprendre I'ensemble du syst6me de valeurs d'un particulier A I'int6rieur de sa
collectivite . II devient alors evident que les provinces ont un tr6s grand rdle e jouer dans la
formulation de la politique culturelle . Elles ont A leur disposition bon nombre des instru-
ments par lesquels le developpement culturel, pris dans son sens le plus large peut ctre
assure . Elles sont 6galement en situation privilegi6e pour promouvoir les activites et
influencer les expressions en matiere culturelle .

Les programmes culturels du gouvernement central, A I'exception possible de Radio-
Canada, interessent la culture dans son acception plus etroite, soit les questions d'ordre

artistique. S'il est certain que les deux ordres de gouvernement ont des rSles importants A
jouer dans le developpement culturel du Canada, il n'en reste pas moins indispensable A
nos yeux, de preciser leurs attributions g6n6rales et particuli&es A cet 6gard et de nous
assurer que l'un ne jouera pas un role deje pris par I'autre . Le gouvernement central est
depuis bien des ann6es le moteur principal de la vie culturelle et artistique au Canada . Bien
qu'il ait parfois W incapable de se definir et de realiser une mission culturelle coherente il
reste qu'iI a occup6 une place honorable dans bien des domaines qui auraient autrement
pu 6tre neglig6s . C'est le seul gouvernement au Canada qui dispose des ressources et de
la hauteur de vues qu'il faut pour d6velopper une action culturelle A l'intention du pays tout
entier . En m@me temps et pr6cis6ment A cause de son exp6rience, de ses ressources et de
ses priorit6s il peut etre tente d'occuper des domaines qu'iI vaudrait mieux laisser aux

provinces. Pour nous, le gouvernement central doit s'occuper surtout de mettre au point
des programmes Mendus au Canada tout entier ; il doit 6viter de pen6trer dans les
domaines ou d'entreprendre des actions ou les provinces sont mieux placees pour agir et
ou du reste elles devraient agir . Donnons ici trois exemples de politiques culturelles qui
sont du ressort du gouvernement central . II pourrait, par ces institutions culturelles
encourager les individus, au Canada tout entier, A mettre en valeur leurs talents. II y
arriverait par exemple en augmentant le nombre de prix, de concours ou d'activit6s
culturelles au benefice de la jeunesse de notre pays .

Le gouvernement central devrait aussi favoriser des programmes de voyages et d'bchan-
ges sur le modele du programme des moniteurs de langue seconde ou Katimavik . Grace A
ces programmes on peut aller au-delA des dimensions simplement physiques de notre
pays et faire I'exp6rience de sa richesse culturelle, de sa dualite et de son r6gionalisme par
exemple. Les secteurs public et priv4§ devraient collaborer pour augmenter le nombre de
programmes d'echange de jeunes . On devrait chercher fi les etendre aux adultes. II y aurait
lieu en outre pour le gouvernement central, en collaboration avec le secteur prive, de ne
rien n6gliger pour favoriser des deplacements A meilleur marchb au Canada. On pourrait
ainsi permettre aux Canadiens qui le d6sirent de mieux connaltre leur pays et leurs
concitoyens .

Enfin, et notamment par des moyens d'ordre fiscal, le gouvernement central peut jouer un
rale important Iorsqu'il s'agira de venir en aide A nos industries culturelles qui se trouvent
dans une passe difficile . Les gouvernements central et provinciaux auraient inter6t A
coordonner leurs efforts pour favoriser la diffusion des produits de nos diverses activit6s
culturelles . II y aurait lieu de trouver de meilleures fagons, plus originales, de diffuser ou de
mettre sur le marche canadien livres, enregistrements, p6riodiques, peintures, films . . . C'es t
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au gouvernement central A donner I'exemple en ce domaine ; c'est lui qui doit prendre
l'initiative de cette strat6gie.

Ces exemples sugg6rent le genre de priorit6s qui devrait guider le gouvernement central
dans le domaine culturel quant A ce qui a trait A ses activit6s pass4bes que futures .

Nous ne saurions cependant oublier que dans un sens plus large Ia culture est I'6I6ment de
base de I'existence de toute socibt6 . En cons6quence I'essentiel d'une 6ventuelle politique
culturelle pour le Canada doit 6tre la reconnaissance int6grale du caractL're culturel
distinctif du Qu6bec et du role du gouvernement du Qu6bec en ce qui concerne la
protection et la promotion de ce caract6re. Le pr6ambule de la Constitution devrait
reconnaitre formellement cette spbcificit6 . Quant aux dispositions constitutionnelles elles-
m@mes elles doivent @tre telles que le gouvernement du Qu6bec dispose des attributions
qu'il lui faut pour prot6ger et faire progresser son patrimoine franpais.

Certes la situation du Qu6bec est actuellement assez urgente pour exiger une attention
imm6diate . Mais, bien que la Commission soit d'avis que l'importance de ce domaine
culturel n'est pas dans les provinces anglophones du Canada ce qu'elle est actuellement
au Qubbec, il n'est pas impossible que le r6gionalisme canadien 6volue au point que l'on se
tournera vers les gouvernements provinciaux du Canada anglais pour trouver I'appui que
l'on demande actuellement au gouvernement provincial qubb6cois dans le domaine de la
culture. C'est pourquoi nous proposons d'investir toutes les provinces d'attributions
suppl6mentaires qui leur permettent d'entreprendre de nouveaux programmes culturels .
On ne saurait permettre A la constitution de rester muette sur ce point .

Qu'elles veuillent ou non profiter dans I'imm4§diat de tous ces pouvoirs suppl6mentaires,
les provinces n'en devraient pas moins appuyer au premier chef I'action artistique aux
niveaux local et r6gional par la cr6ation, I A ou ils n'existent pas encore, de Conseils des
arts provinciaux .

Si nous parlons de participation c'est que nous avons une bonne raison de le faire . Depuis
quelques ann6es les Canadiens d6ploient une activit6 culturelle accrue . Ils se satisfont plus
difficilement d'un simple rale passif . Les provinces ne devraient pas h6siter, pensons-nous,
A tirer le plus de b6n6fices possible en travaillant en btroite collaboration avec leurs
ressortissants A titre particulier, avec les groupes ethno-culturels, les municipalit6s ou les
groupes communautaires. Ce serait pour elles le moyen de favoriser le d6veloppement
culturel, regional ou provincial par une participation directe .

La plupart des programmes provinciaux 6tant, de par leur nature mdme, tr6s 66troitement
reli6s au d6veloppement culturel dans son sens le plus large, nous exhortons les gouverne-
ments provinciaux A rester conscients des effets que pourraient 66ventuellement avoir tout
programme sur I'6volution culturelle de leur soci6t6s .

II y aurait aussi lieu pour les provinces de reconnaitre l'importance de I'enseignement non
seulement en ce qui concerne leur sociW provinciale mais en ce qui concerne les jeunes
citoyens de la f6d6ration tout enti6re. En cons6quence, elles devraient insister sur la
dimension canadienne de I'enseignement en favorisant par exemple les «btudes canadien-
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nes;» et en demandant A leur Conseil des ministres de I'E"ducation de mettre au point les
m6thodes d'expression de cette dimension dans nos 6coles .

Tout cela revient A dire que les provinces et singuli6rement le Qu6bec ont une responsabi-
IM essentielle en ce qui concerne la culture dans son sens le plus g 6n6ral . Sans negliger
son role A lui, le gouvernement central doit 6 tre prot A reconnaitre cette r6alit6 .

Conclusio n

VoilA donc les r6flexions que nous avons voulu soumettre A nos concitoyens au sujet de la

langue, la culture ou la politique sociale . Nous avons abord6 ces questions sous I'angle de

la dualit6 et du r6gionalisme . D'une fapon plus g6n6rale cependant nous avons voulu tenir
compte des transformations du Canada et de sa population . II en va de notre pays et de sa

population comme du reste du monde . En adaptant les politiques et les institutions aux

besoins de la sociW canadienne au fur et A mesure des besoins, il sera possible A nos

citoyens de pr6server leur 6quilibre social en dc5pit de la rapidit6 du changement .
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6 L'unite et la sante de I'economie

Un tr6s grand nombre de Canadiens 6tablissent un lien direct entre la crise de I'unit6 et la
situation 6conomique actuelle de notre pays .

Certains nous ont dit que le plus grand danger auquel fait face I'unit6 du Canada
pr6sentement n'est pas de nature constitutionnelle mais 6conomique, et se r6sume en
quelques mots : inflation, chomage, in6galiti§s entre les r6gions en maticre de revenus et
d'emploi, ou contrSle 4§tranger sur de vastes secteurs de notre 6conomie . Nous avons 0§
frapp6s par I'intensit4b des sentiments de frustration et d'ali6nation qu'engendre la con-
joncture 6conomique .

D'autres, notamment des hommes d'affaires et des syndicalistes, ont signal§ les effets
Wastes de l'incertitude politique sur le d6veloppement industriel et sur le climat des
investissements . On a contestb devant nous diff6rents aspects du fonctionnement m@me
de l'union 6conomique canadienne: planifier n'est pas facile, nous a-t-on dit, dans un
environnement ou on se dispute constamment sur des questions de juridiction, ou les
chevauchements de politiques et les d6doublements de programmes entravent I'efficacitb,
ou le commerce interprovincial fait I'objet d'un nombre croissant de restrictions, etc . Les
conflits entre gouvernements sur la taxation, sur les offices de commercialisation et sur les
politiques d'achat des provinces 6taient mentionn6s comme autant de sujets additionnels
d'inqui6tude .

Nous consid6rons ces t6moignages comme des donno§es suppl6mentaires appuyant notre
conviction que la crise du Canada comporte des dimensions bconomique, sociale, politi-
que et psychologique, toutes intimement Mes les unes aux autres .

Retrospective

Le lien de causalit6 entre la situation de I'4§conomie et I'unitb du pays est un th6me qui a
fait surface plusieurs fois dans notre histoire . Bien que le Canada ait atteint un bon niveau
de d6veloppement 6conomique, il a connu des p4briodes au cours desquelles ses structures
6conomiques et politiques 6taient mises en question .

Vers 1840, aprCs la perte du traitement pr6f6rentiel sur le march6 britannique, on assista s
un mouvement en faveur de I'annexion aux Etats-Unis . Dans les ann6es qui suivirent 1860,
la fin du trait6 de r6ciprocit6 avec ce pays forga les quatre colonies d'alors A former une
union 6conomique dans I'espoir de r6sister aux pressions qui s'exerraient encore une fois
dans le sens de I'union avec les ttats-Unis . Lors de la d6pression de la d6cennie de 1870,
on mit sur pied une «politique nationale», pour prot6ger les industries canadiennes par le
moyen des tarifs douaniers . En 1886, la Nouvelle-Ecosse exprimait son m6contentement A
I'6gard du syst6me politico-6conomique en 6lisant un gouvernement qui pr8nait la sbpara-
tion . La grande d6pression des ann6es trente 6branla la structure 6conomique et finan-
ci6re de la Conf6d6ration. II en r6sulta, pour le gouvernement central, un role nouveau et
accru dans la gestion de I'6conomie . La deuxi6me guerre mondiale contribua A renforcer
cette prftond6rance 6conomique du gouvernement central et, dans une grande mesure,
cette situation existe encore aujourd'hui .
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A cause, en particulier, du dualisme et du r6gionalisme, iI n'est pas 6tonnant que les
gouvernements des provinces, celui du Qu4§bec en t4bte, aient r4§agi contre cette concentra-
tion entre les mains du gouvernement central des ressources fiscales et du pouvoir
6conomique qui I'accompagne. Le pendule oscille ces temps-ci dans I'autre sens et les

provinces regagnent des ressources fiscales, mais ce renversement n'est pas sans cr4§er
aussi des tensions entre les gouvernements .

Les reaiites economiques d'aujourd'hu I

Pendant toute notre histoire, une des caract6ristiques les plus manifestes de I'6conomie
canadienne a6t6 son fort degri§ de d6pendance A I'6gard du commerce international . En
bref, la prosp6rM du Canada se fonde sur I'exportation de ses mati6res brutes et
semi-transform6es, exportation dont les revenus servent ensuite A acqu6rir de I'4§quipe-
ment, du mat6riel et des produits finis . Puisque I'exploitation des ressources naturelles du
pays coOte cher, leur mise en valeur exige des infusions massives de capitaux qui, bien
souvent, doivent venir de I'6tranger . La situation internationale qui a rl§gn4b apr6s la guerre
a favoris66 de tels 6changes et le Canada a connu une croissance 6conomique soutenue
pendant presque toute la durbe des trois derni6res d6cennies . Mais le commerce mondial
a commenc6 A flfthir vers 1972-1974 ; notre pays s'est trouv6 alors dans un monde en
r6cession ou la plupart des pays industrialis6s ont 6 lutter contre le ralentissement de leur
6conomie, contre un climat peu propice aux investissements, contre des taux d'inflation A
la hausse et contre un ch6mage Nev&

Le Canada se trouve aux prises avec cette r6cession A une 6poque ou une proportion
croissante de femmes entrent sur le march6 du travail, de m6me qu'un grand nombre de
jeunes gens n6s durant les anneses de forte natalitLs qui suivirent la deuxi6me guerre .

L'augmentation du nombre de ceux qui cherchent des emplois aM6 plus rapide que le

rythme auquel Mconomie parvient A les produire . II en est rbsultb que le groupe des jeunes
travailleurs et les regions A croissance lente du pays connaissent des taux de ch8mage tr6s

Nev6s .

Bien que de parler ainsi ne soit pas d'un grand r6confort pour les chSmeurs, il nous
apparait que ces difficult6s trbs r6elles doivent dtre situbes dans une perspective plus

large . S'il est vrai que I'6conomie canadienne progresse avec lenteur ces temps-ci, notre
croissance 6conomique se compare favorablement, malgrib tout, avec celle de la plupart

des bats avec lesquels nous commercons . Par exemple, au cours des cinq derni~res
ann6es, il s'est produit une diminution importante de I'6cart qui existait traditionnellement
entre le Canada et les ttats-Unis sur le plan des revenus et de la production par habitant,
mdame si l'on tient compte de la d6valuation du dollar canadien . Malgr6 les taux de

chSmage actuels, le Canada a connu, par rapport A la plupart des autres pays, des succ6s
impressionnants pour ce qui est de la cr6ation des emplois et, selon les normes internatio-
nales, nous avons r6ussi A limiter [Inflation A des taux relativement raisonnables . Chose
plus importante encore, les perspectives d'avenir de I'6conomie canadienne comportent

de nombreux 6I6ments prometteurs ; par exemple, une r6cente am6lioration dans les
termes d'6change pour nos ressources naturelles et nos produits de base non transfor-
m6s, la possibilit6 pour le Canada de redevenir autosuffisant en matilbre d'6nergie,
c'est-A-dire d'6quilibrer ses importations et ses exportations . Signalons aussi I'expansion

de nos r6serves en ressources naturelles qui d6coule de I'acquisition du contr6le sur le
plateau continental et de Ia gestion des eaux bordant les trois cbtes du pays .
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Les defis de I'aveni r

II existe toutefois de nombreux indices qui donnent A penser que I'amblioration du
rendement 6conomique du pays va exiger des efforts d'ajustement et de restructuration
6conomique qui seront, dans certains secteurs, tr6s p6nibles . Les marchbs vers lesquels le
Canada avait I'habitude d'exporter ses produits forestiers, ses min6raux et ses autres
mati6res premi6res sont le th6atre d'une vive concurrence, venant surtout des pays du
tiers monde qui commencent A s'affirmer. Certaines industries nationales bien Mablies, par
exemple le textile, le v@tement, la chaussure, le montage des to§l6viseurs couleur et
d'autres appareils iblectroniques, ont de plus en plus de mal A concurrencer les importa-
tions d bas prix . Comme les autres bats industrialis6s, le Canada doit faire face aux limites
de I'approvisionnement en ressources, notamment en ressources 6nergetiques non-renou-
velables, et doit combattre les abus dans l'utilisation d'autres ressources et dans l'usage
que nous faisons de notre environnement .

De fagon plus importante encore, le d k& fi de la restructuration et de la gestion comp6tente
de I'6conomie canadienne doit @tre relevb en m@me temps que s'affirment les exigences
du Qu6bec moderne et celles des collectivitubs r6gionales du Canada .

II apparait m@me A la Commission que la r6forme de la constitution et des institutions
politiques canadiennes serait justifiube si elle n'avait pour seul objectif que d'ambliorer
I'aptitude des secteurs public et priv4§ du Canada A faire face aux besoins de demain en
mati6re de politique 6conomique .

Nature de I'integration economiqu e

On reconnait, en g6n6ral, qu'il y a de tr6s grands avantages 6conomiques A int6grer des
entit6s 6conomiques en associations de plus en plus larges . L'int6gration permet aux
r6gions de profiter de principes bien connus en science 6conomique, soit ceux de la
division du travail et de la sp6cialisation de la production . En ceuvrant dans un ensemble
intftr6, les r6gions peuvent se sp6cialiser dans la production de biens et de services ou
elles d6tiennent un avantage relatif . Par ailleurs, Ia possibilit6 de commerce entre les
regions permet d'augmenter les volumes de production et, par consequent, de r6duire les
couts . La taille du march6 sur lequel les entreprises d'une province, d'une r6gion ou d'un
bat peuvent se livrer au commerce d6termine pour une bonne part les limites de la
sp6cialisation .

Car il y a manifestement des Iimites aux avantages que les r6gions peuvent retirer de la
sp6cialisation et de I'int6gration de leur 6conomie A des unit6s multir6gionales, sinon elles
ne r6sisteraient pas aux forces d'int4bgration . Toute integration 6conomique comporte en
effet des inconv6nients et des sacrifices qui peuvent 6tre d'ordre politique, culturel ou
social .

Pour mieux comprendre les avantages et les inconv6nients qui se rattachent aux unions
6conomiques, nous en d6finirons ici sept formes, prbsentes dans le monde d'aujourd'hui :
nous en traiterons selon un ordre ascendant d'int6gration .
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La premi6re, la zone de libre-achange, consiste tout simplement dans I'annulation r6cipro-
que des tarifs douaniers entre Etats membres, chacun restant libre d'imposer ses propres

tarifs aux non-membres . L'exp6rience montre que les associations de ce genre ne se
maintiennent habituellement pas tras Iongtemps : ou bien elles disparaissent ou bien elles

6voluent vers une forme d'int6gration plus forte .

La deuxi6me forme est I'union douani6re . Elle permet aussi le Iibre-achange entre ses
membres mais elle Mablit en plus des politiques douaniares communes A I'8gard des Etats

tiers. Tout comme la forme pr6c6dente, elle ne s'est pas r6v4§l6e tr6s durable .

La troisi6me est le march6 commun . L'int6gration y est plus poussae du fait qu'il n'y a plus
de restriction a I'4§gard du mouvement des biens, des services, des capitaux et de la

main-d'ceuvre entre les entit6s composantes . Le meilleur exemple de marche commun est

la Communaut6 &onomique europ6enne. L'exemple n'est cependant pas enti6rement
juste puisque la main-d'oeuvre et les capitaux n'y circulent pas toujours librement d'un

pays A I'autre : la CEE illustre alors le type pr6c6dent, I'union douaniare . Cependant, elle

poss6de certains attributs de I'union 6conomique, certains elements de confad6ration et
mdme de fed6ration, formes d'intagration encore plus daveloppaes que le march6

commun .

La quatri~me forme, l'union 6conomique, suppose, outre un marchlb commun, divers
degras d'harmonisation des politiques 6conomiques des Etats en cause pour faire dispa-
raitre la discrimination venant des divergences entre ces politiques d'un pays A I'autre. Les
secteurs susceptibles d'une telle harmonisation sont, par exemple, les imp6ts, I'agriculture,
le transport, la sbcurit4§ sociale et le d6veloppement r6gional . Dans les unions 6conomi-
ques, on cr6e habituellement des organismes communs pour administrer les politiques

communes .

La cinqui6me est l'union mon6taire et 6conomique, laquelle ajoute aux 6I6ments caract6-

ristiques de I'union 6conomique une monnaie commune . L'union entre Ia Belgique et le

Luxembourg, qui offre un des rares exemples d'union de ce genre, n'en aclaire malheureu-

sement pas beaucoup les possibilit6s . La petite taille du Luxembourg a pour r6sultat que

sa politique 6conomique et financiore est en grande partie domin6e par la Belgique. Quoi

qu'il en soit, un tel arrangement susciterait des difficultas thboriques et pratiques dans un
pays comme le Canada du fait qu'iI suppose, pratiquement par d6finition, un march6

unique des capitaux . II est difficile de concevoir qu'un tel arrangement puisse r6sister A

I'6miettement sans I'harmonisation fiscale qu'apporte le systame fadbratif .

La sixi6me forme est l'union 6conomique de type f4bd4bral . Ici I'int6gration 6conomique est
beaucoup plus complete puisque, a l'union douaniare, 6conomique et monataire, s'ajoute
la dimension d'une association politique ou un gouvernement central commun en relation
directe avec la population, est charg6 des questions qui int6ressent I'ensemble des unites
composantes, Etats ou provinces . Un partage des comp6tences aconomiques entre un
gouvernement central et des gouvernements ragionaux ou provinciaux s'atablit sous
I'autorit6 d'une constitution .

La septi6me forme, la plus complete en termes d'int6gration, se trouve dans les Etats
unitaires . Les r6gions y sont enti6rement intftrbes sous une seule autorita politique . C'est
le cas de la Grande-Bretagne, de la France et du Japon, par exemple .
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Le Canada, pour sa part, se situe e un rang eleve dans la hierarchie des formes
d'integration . II possede e la fois une zone de libre-echange, une union douaniere, un
marche commun, une union monetaire et economique et un fort degre d'integration
economique, le tout chapeaute par une certaine integration politique .

L'adaptation economique et la federatio n

II convient d'examiner, du point de vue de l'union federale, ce qu'on appelle le processus
de I'adaptation ou de I'ajustement economique . Les avantages comparatifs sur lesquels se
fonde la specialisation regionale se modifient e mesure, par exemple, que les ressources
s'epuisent, que de nouvelles ressources naturelles sont decouvertes et mises en valeur,
que des changements s'effectuent clans la technologie ou le coat des transports, que les
citoyens developpent de nouveaux gouts . En somme, les economies regionales ou provin-
ciales ne sont pas statiques, elles evoluent les unes par rapport aux autres et le besoin
d'adaptation comme I'adaptation elle-meme font partie d'un processus constant . II y a de
nombreuses raisons de croire que le Canada se trouve aujourd'hui dans une phase critique
e cet egard ; bien que certaines regions ou provinces se tirent bien d'affaire, I'Alberta par
exemple, d'autres luttent contre des problemes economiques persistants .

Une federation jouit d'avantages marques pour proceder e I'adaptation economique . Ce
fait est d'importance particuliere fi I'heure actuelle pour certaines regions ou provinces
telles que le Quebec et les provinces de I'Atlantique : elles peuvent profiter du transfert
interregional de fonds recueillis par le gouvernement central . Lorsque ces fonds servent
effectivement e restructurer et e orienter les economies en question, le processus d'adap-
tation est beaucoup plus facile que si les regions ou les provinces devaient compter
uniquement sur leurs propres ressources . Mais c'est une realite qui vaut aussi pour
chacune des regions du pays puisque celles qui aident actuellement les autres pourraient
elles-m@mes avoir besoin d'aide plus tard . Au Canada, par exemple, I'Alberta et la
Saskatchewan ont connu des difficultes economiques considerables dans le passe : elles
comptent aujourd'hui parmi les provinces les plus prosperes du pays .

Avantages et couts entraines par I'integration economiqu e

Notre analyse nous amene e conclure que plus le niveau d'integration est eleve, plus les
avantages economiques sont grands . Certains de ces avantages sont lies d'une maniere
particuliere e I'integration des activites economiques regionales en un marche unique plus
vaste. Par exemple, des marches plus etendus permettent plus de diversification et de
specialisation dans les secteurs de production, ce qui a pour resultat une meilleure
repartition des facteurs de production . La concurrence est plus vive . Les industries
peuvent profiter des economies d'echelle . Ce marche elargi cree un secteur financier plus
grand et plus efficace . L'acces e des ressources naturelles plus diversifiees et plus
abondantes constitue, en outre, un avantage important . Enfin, si le marche d'un produit
donne est faible, il peut y avoir compensation du fait de la position plus favorable d'autres
produits .

Lorsque I'integration prend la forme d'une union federale, on constate d'autres avantages
lies e la taille de cette union . Nous songeons e I'efficacite et aux economies faites grace e
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un secteur public plus vaste, par exemple une d6fense nationale unique pour tout le
territoire. Nous songeons A la coordination plus facile des politiques interr6gionales . On
peut aussi tirer un meilleur parti des programmes r6gionaux qui ont des effets d6passant
les r6gions. Mentionnons enfin l'importance d'une plus grande facilit6, pour un secteur
public int6grb, d'obtenir des fonds par des emprunts A I'6tranger .

Dans une union f6d6rale, les r6gions m6mes peuvent compter sur une 6conomie fonction-

nant plus efficacement A cause du mouvement libre de la main-d'ceuvre, des capitaux et

des services; elles peuvent s'attendre 6galement A une mod6ration de la concurrence

qu'elles se font entre elles pour la r6a!isation des projets de d6ve!oppement ; elles sont en

meilleure posture aussi pour n6gocier ensemble des accords commerciaux internationaux ;
elles peuvent enfin, nous I'avons not4b plus haut, obtenir une aide pour I'adaptation
6conomique et le soutien du niveau de vie grfice aux transferts interr6gionaux de fonds .

II est difficile de mesurer les avantages de l'union 6conomique f6d6rale avec pr6cision,
mais il s'agit d'avantages tr6s r6els qui se refl6tent depuis Iongtemps dans le niveau de vie
des Canadiens. Bref, I'int6gration crbe un surplus parce que le tout est plus grand que la
somme de ses parties! Et ce surplus, par le moyen du gouvernement central, peut @tre
r6parti de telle sorte que les parties fortes aident les parties faibles A I'avantage du tout .

Une int4bgration plus pouss6e entraine pourtant aussi, il faut le reconnaitre, des sacrifices,
des coOts, particuliLrement pour les r6gions qui sont les plus d6velopp6es, ou qui
poss6dent assez de coh6sion interne pour faire des choix parmi les diverses formes
d'int6gration . On peut supposer que c'est le cas de plusieurs provinces du Canada, dont le
Qu6bec .

Le coOt de I'int6gration peut @tre d6crit comme 6tant essentiellement social et politique .
Lorsque I'association n'a pas d6passi§ le palier de I'union douani6re, il y a d6jA des coats
tels qu'une aptitude moindre, de la part des unit6s constituantes, A influencer les d6cisions
des entreprises priv6es, un acc6s plus restreint A des importations A bon march6 qui
n'entrent pas en concurrence directe avec la production r6gionale et une possibi!itL& r6duite
de promouvoir I'emploi local au moyen de barri6res tarifaires . En outre, tout degr~
supf§rieur d'int6gration 6conomique impose des contraintes additionnelles A I'autonomie
de I'unit6 r6gionale . Celle-ci perd de sa capacitib de g6rer son 6conomie puisqu'elle n'est
plus autoris6e A restreindre le mouvement de ses citoyens, de ses capitaux et de ses biens .
Elle doit assumer le coOt social de cette mobi!it6 accrue de la main-d'oeuvre . De plus, les
prioritbs de I'entit6 r6giona!e peuvent @tre infl6chies par I'existence de politiques commu-
nes qui ne tiennent pas suff isamment compte des r6alit6s r6giona!es .

Un exemple des contraintes politiques imposibes aux gouvernements des provinces ou des
bats, par le degr4§ d'int6gration plus blev4b qu'exige une union 6conomique f6d6ra!e, est
fourni par la disposition constitutionnelle qui conf6re habituellement au gouvernement
central des pouvoirs exclusifs A I'6gard du commerce interprovincial et international . Au
Canada, par exemple, les ressources naturelles, qui appartiennent aux provinces, passent
sous la juridiction du gouvernement central Iorsqu'elles sont vendues hors de la province
d'origine. Enfin il y a des couts politiques qui sont associ6s A I'6loignement du gouverne-
ment central par rapport aux probl6mes r6gionaux . II s'agit en somme de la difficult6 de
«signaler», de se faire entendre par un gouvernement central forc6ment plus bloign6 de la
population locale qu'un gouvernement r4§gional ou provincial .
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Dans le cas du Quftec, la situation est aggravee par des problemes particuliers, comme la
domination qu'exercent les anglophones sur le monde des affaires, I'attachement A un
patrimoine distinctif, la perte sociale et culturelle que doit subir tout citoyen francophone
forc4§ de d6mOnager vers des r6gions anglophones pour am6liorer sa condition
6conomique.

Si l'on fait le bilan de ces avantages et de ces coOts, I'4§quilibre est atteint, en pratique,
lorsque les tendances qui vont dans le sens d'une plus grande int6gration sont mises en
6quilibre avec des couts sociaux et politiques que chaque region ou province est dispos6e
A accepter . Dans le cas du Canada, la limite de I'int6gration est imposbe par les r6alit§s
que nous avons appel6es plus haut les principes de la dualit§ et du r6gionalisme .

Augmenter les benefices de I'union economiqu e

Une des principales conclusions A tirer de cet examen de I'int6gration 6conomique, c'est
que le bien-@tre de tous les Canadiens d6pend, d'une mani6re toute particuli6re, de leur
aptitude A tirer les plus grands avantages possibles, le «surplus» maximum, de I'int6gra-
tion 6conomique. II ne faut cependant pas perdre de vue que la plupart des b6n6fices
6conomiques r6sultant de I'int6gration peuvent n6cessiter, de la part des r6gions ou des
provinces, des sacrifices qu'on doit garder A un niveau raisonnable et acceptable par
rapport aux b6n6fices .

Nous allons voir maintenant quels sont les moyens d'accroitre les avantages 6conomiques
nets de l'union Msd6rale, c'est-A-dire ceux qui d6passent les coOts A payer .

Faire dlsparaitre lea obstacles au commerce entre les region s

S'il est vrai que les Pbres de la Conf6dbration cherchaient A interdire toute entrave A la
circulation des marchandises au Canada, les interpr6tations judiciaires de I'Acte de
I'Am6rique du Nord britannique (notamment des articles 91 .2 et 121) ont laisses prolif6rer
des barri6res non tarifaires .

II en est ribsultib que la plupart des gouvernements provinciaux ont adopt6 une foule de
r6glementations et de pratiques, telles les politiques d'achat, les contingentements, la
fixation des prix A des niveaux pr6f6rentiels et la cr6ation des offices de mise en marchb,
toutes choses qui ont restreint le commerce interprovincial et, par cons6quent, I'efficacito§
du marchi§ commun canadien . La constitution n'interdit pas non plus les mesures restricti-
ves impos6es aux services professionnels et autres, tels ceux fournis par des bureaux
d'avocats et de g4~nie ou par des entreprises de traitement des donn6es par ordinateur .
Puisque ces obstacles d'origine provinciale entrent en contradiction avec I'esprit de I'union
bconomique et qu'ils devraient 6tre, autant que possible, interdits, nous proposons que
I'Article 121 de I'Acte de I'Amesrique du Nord britannique soit clarifil§ et renforc6 et que la
portLse en soit btendue aux services .

De m6me, nous croyons que les politiques d'achat pr4bfbrentiel par les provinces ne
devraient se justifier que dans les cas ou les provinces doivent y recourir pour all6ger des
difficult6s esconomiques graves . Nous proposons en outre que la justification des pratique s
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de ce genre et leur durbe pribvue soient rendues publiques et accept6es par les autres
provinces .

La r6glementation provinciale des professions et des m6tiers pose aussi des obstacles A la
mobilit6 . C'est un des effets de cette r6glementation, bien que les normes de qualification
et de formation aient pour objet essentiel de prot6ger le public . Le peu d'uniformit6 des
normes entre les provinces devrait dtre corrig6 et if faudrait encourager la mobilit6 dans
tout le pays. Nous recommandons aussi que I'Mablissement des normes communes fasse
I'objet d'examens p6riodiques par le moyen de consultations entre les gouvernements
provinciaux et les organisations repr6sentant les personnes en cause .

Nous constatons aussi que la I6gislation provinciale peut nuire au mouvement des
capitaux, en particulier en ce qui concerne la fusion des socibt6s et I'achat des terrains .
Nous croyons que la constitution devrait interdire express6ment de tels obstacles A la
libertb de mouvement .

La coordination fiscale

II est essentiel que les provinces poss6dent des pouvoirs d'imposition Mendus dans le
cadre de la grande d6centralisation fiscale qui caract4brise actuellement le f6d6ralisme

canadien. Le chevauchement des pouvoirs de taxation peut toutefois poser A notre marchi§

commun des probl6mes s6rieux qui ne sauraient se r6gler que par une coordination
intergouvernementale efficace aussi bien entre les provinces qu'entre les gouvernements
central et provinciaux . II est important que les provinces coordonnent leur politique fiscale
en vue d'emp6cher une concurrence interprovinciale indue qui infl6chirait consid4brable-
ment les pr6f6rences des entreprises et des particuliers pour leur localisation . LA encore,
on devrait s'entendre sur les exceptions que justifierait la poursuite d'objectifs sociaux et

6conomiques clairement 6nonc6s .

La stabilisation de I'economl e

En g6nbral, la reconnaissance de la dualit6 et du r6gionalisme devrait s'accompagner de
I'acceptation du role essentiel que peut jouer le gouvernement central dans les questions
6conomiques et financi6res. A une 4§poque qui favorise, impose m6me I'interdLspendance,
et qui oblige le Canada A faire face A une concurrence mondiale accrue, nous croyons que
la solution r6side dans une meilleure coordination entre les deux ordres de gouvernement .
Cela exige, d'aprL's nous, un plus grand degr6 de respect mutuel et, particuli6rement, une
acceptation plus enthousiaste de la part d'Ottawa, de la maturitrs des gouvernements
provinciaux . D'une part, dans leur propre intbr@t, les provinces ont besoin d'un gouverne-
ment central capable d'agir dans un sens qui soit avantageux pour chacune d'entre elles .
D'autre part, nous recommandons ailleurs dans ce rapport des mesures grace auxquelles
elles participeraient davantage A I'activit6 des institutions centrales et A I'Maboration des
politiques f4bd6rales qui les touchent toutes .

La stabilisation 6conomique est un des secteurs ou la coordination est essentielle . Un des
instruments de stabilisation 6conomique est la politique mon6taire, domaine qui doit @tr e
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laiss6 sous la responsabilit6 du gouvernement central . L'autre instrument principal de
stabilisation 6conomique est la politique fiscale . Elle consiste en une variation consciem-
ment dirig6e des niveaux budg6taires d'imposition, de d6pense et d'emprunt des gouver-
nements; elle vise A att6nuer les fluctuations de I'activit6 6conomique et A maintenir cette
activit6 A un niveau proche du potentiel de croissance de I'6conomie .

Dans une union f6d6rale comme la natre, la d6centralisation fiscale est prononc6e et les
r6gions poss6dent des 6conomies qui sont int6grbes les unes aux autres de diverses
faQons . La division du secteur public en plusieurs entit6s politiques distinctes rend difficile
l'utilisation des instruments budg6taires A des fins de stabilisation ; cet obstacle ne saurait
otre surmontb que par une bonne coordination des politiques poursuivies par les deux
ordres de gouvernement .

Des m6canismes existent d6 j A au Canada A cette fin. Un d'entre eux est constitu4§ par la
Conf6rence des ministres des Finances, qui se tient chaque annese vers le mois de
novembre. Nous croyons que cette Conf6rence pourrait dtre utilisbe de mani6re A d6gager
I'unanimit6 sur la situation g6n6rale de I'6conomie et A Mablir des pr6visions 6conomiques
A court terme. Elle devrait 6galement offrir A tous les participants la possibilit4§ de mettre
en commun leurs donn6es respectives portant sur les d6penses pr6vues et sur le niveau
pr6vu des recettes et des emprunts . On ne saurait exagesrer l'importance d'une telle
consolidation de donn6es pour la pr6paration des budgets Mdbral et provinciaux .

Le deveioppement economique regiona l

Le m~me souci doit @tre accord6 au partage 6quitable des b6n6fices de l'union 6conomi-
que qu'A la nibcessitu& de porter ceux-ci A leur niveau le plus 4§levq§ possible . La raison en est
tout simplement que les citoyens d'une r6gion donn6e peuvent perdre int6r@t 6 demeurer
au sein de I'association 6conomique s'ils en viennent A penser que, dans leur cas, les
sacrifices I'emportent sur les avantages .

Au sein d'une association 6conomique, il est in6vitable que certaines regions profitent plus
que les autres des politiques r6gissant les tarifs douaniers, le transport, le d6veloppement
industriel et les autres politiques communes . Mais, que cette situation soit attribu6e au
fonctionnement de I'union 6conomique ou 6 d'autres facteurs, les d6s6quilibres importants
du revenu, de la croissance et des possibilit6s d'emploi entre les r6gions en viennent
n6cessairement A cr6er des tensions et des griefs .

Ce probl6me tr6s difficile n'est pas particulier au Canada : on le retrouve 6galement dans
d'autres f6d6rations, dans des bats unitaires ou au sein des marchbs communs . Quant A
nous, nous sympathisons avec les nombreux intervenants qui sont venus nous expliquer
comment ce problcme touche A la vie de plusieurs millions de Canadiens et comment il
nuit au d6veloppement social et culturel de vastes ensembles r6gionaux .

Le probl6me des in6galit6s r6gionales a traditionnellement Mufi abord4§ au Canada comme
une question de disparit6 quant aux niveaux de vie des habitants des diverses provinces et
r6gions. II y a une autre fapon de voir les choses : assurer un 6quilibre dans la taille relative
des bconomies r6gionales . La fapon dont les bconomistes abordent habituellement la
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question des inbgalit6s r6gionales a favoris6 principalement le recours, au Canada, A des
mesures correctrices bas6es, d'une part, sur la migration des personnes vers les r6gions
plus prosp6res et, d'autre part, sur les mouvements de capitaux vers les r6gions ou le
rendement des investissements est Nev4b. Mais le Canada a aussi adopt6 des mesures
importantes de redistribution financi6re interprovinciale . II convient d'accorder une impor-
tance particuliLre, A cet 6gard, au r6seau complexe de transferts interr6gionaux qui
comprend maintenant des transferts inconditionnels, tels que la p6r6quation vers6e par
Ottawa et d'autres transferts sous forme de contributions f6d6rales A I'enseignement
post-secondaire et aux programmes provinciaux de sant6 et de bien-L%tre . II faut mention-
ner 6galement certains programmes nationaux comportant des transferts implicites, I'as-
surance-chSmage par exemple . A lui seul, cet ensemble de paiements de transfert
constitue un des principaux m6canismes permettant le partage au Canada des avantages

de l'union .

Toutes ces mesures ont aid6 les Canadiens A comprendre le probl8me des in6galit4bs
r6gionales et A y faire face. Le syst6me actuel de p6r6quation des revenus provinciaux est
particuli4brement bien conpu et mbrite des bloges . Puisque ce syst6me est devenu un
6I6ment essentiel du partage des b6n4bfices au Canada, et qu'iI constitue, avec le dualisme
et le r6gionalisme, une troisi6me r6alitLs que nous voulons reconnaitre, nous proposons que
le principe de Ia p6r6quation et les responsabilit6s du gouvernement central A cet 6gard

soient inscrits dans la constitution .

Pourtant, malgr6 leurs qualit6s, nous doutons que les politiques actuelles de p6r6quation
et de d6veloppement r6gional garantissent un 6quilibre durable entre les r6gions cana-
diennes. Puisque de grandes in6galit6s persistent, les gouvernements des provinces et le
gouvernement central devront d6ployer des efforts additionnels . C'est pourquoi nous
proposons que la p6r6quation ne se fasse pas uniquement en fonction de l'uniformisation
des normes de services publics, comme pr6sentement, mais aussi en fonction de I'bgalisa-
tion des possibilitbs de d6veloppement 6conomique .

Le programme de p6r6quation ne comprend actuellement que 50 p . cent du revenu

provincial pr6levb sur les ressources naturelles non renouvelables . Nous reconnaissons la
ni§cessitb de limiter I'escalade de ces paiements de p6r6quation 116s aux revenus provin-
ciaux qui sont tir6s de ressources 6nerg6tiques situbes presque exclusivement dans une
seule province, I'Alberta . Cependant la limite de 50 p . cent introduit une exception
importante dans une formule qui s'efforce de ramener A la moyenne nationale par habitant
le rendement de presque toutes les sources de revenu des provinces . Elie rend aussi plus
imp6rative la nftessM, reconnue par de nombreux experts, de fonder sur une base
diffibrente la p6r6quation des ressources non renouvelables .

Nous sugg6rons de modifier la formule de pbrLsquation en divisant en deux groupes les
sources de revenu des provinces . Le premier groupe serait form6 des 22 sources de
revenu «ordinaires», qui seraient 6galis6es et r6parties en vertu des arrangements exis-
tants; ces versements s'6I6veraient A 1,9 milliard de dollars en 1978-1979 . Les sommes
auxquelles on aurait droit en vertu de la p6r6quation de 50 p . cent des revenus tir6s des

ressources non renouvelables constitueraient le deuxi6me groupe de paiements . Le total
de paiements de p6r6quation actuellement attribuables A ces sources de revenu passerait,
de plus de 800 millions de dollars qu'il est actuellement, A environ 1,6 milliard puisqu'on y
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ajouterait les cr4bdits de p6ribquation de I'Ontario et de la Colombie-Britannique qui ne
recoivent pas de paiement pour l'instant . A I'encontre des paiements ordinaires de
p6r6quation, les versements auxquels on aurait droit en vertu de cette deuxi6me sorte de
paiements ne seraient pas li6s A l'importance relative de I'assiette fiscale des provinces ; ils
seraient plut6t r6partis en fonction d'indicateurs mesurant I'inf6riorit4§ du rendement
6conomique des provinces par rapport A la moyenne . II s'agirait de subventions forfaitaires
destin6es A favoriser le d6veloppement bconomique des provinces connaissant des taux
de croissance relativement faibles . En d'autres termes, les provinces 6conomiquement
d6savantagi§es obtiendraient une part des avantages de I'int6gration 6conomique qui
pourrait servir express6ment A leur d6veloppement.

II est clair que, selon nous, le gouvernement central devrait poss6der des responsabilitbs
btendues pour assurer I'6quilibre 8conomique entre les r6gions et les provinces et disposer
des pouvoirs d'imposition et de d6penses n6cessaires pour y parvenir . II ne s'ensuit pas,
bien sOr, que le gouvernement central devrait utiliser ces pouvoirs sans restriction ou sans
tenir compte des int6r6ts des gouvernements provinciaux .

Une strategle economlque it moyen term e

II y a d'autres domaines que celui de la politique de stabilisation 6conomique ou une
faiblesse dans les institutions peut emp@cher une union 4§conomique de type f6d6ral de
r6aliser la totalitL% des avantages possibles et d'atteindre un degr4§ raisonnable 'd'Lsquita
dans leur partage. Ce sont les domaines ou la politique appropribe est tellement vaste et
suppose l'utilisation coordonn6e d'un si grand nombre d'instruments qu'iI y a des chevau-
chements in6vitables entre les deux ordres de gouvernement . L'exemple le plus patent de
cette situation est le domaine de la strat6gie industrielle, principal moyen de r4baliser
I'adaptation 6conomique . II n'y a pas A cet 6gard, semble-t-il, d'autre solution qu'une
concentration de pouvoir plus poussL&e au sein du gouvernement central, solution qui se
heurte A certains aspects du dualisme et du r6gionalisme. Chacun de ces deux principes
doit pourtant, selon nous, trouver un bcho dans ces politiques .

A cet 6gard, les deux derni6res confbrences des premiers ministres sur I'bconomie nous
apparaissent tr6s prometteuses. Nous croyons d'ailleurs que de telles conf6rences
devraient avoir lieu A intervalles r6guliers, peut-@tre tous les deux ou trois ans; cela
permettrait de d6finir le caract6re 6 moyen terme des politiques qui y sont Mabor6es . II y
aurait lieu, sans doute, de modifier les r6gles r6gissant ces conferences de mani6re A y
faire participer, par exemple, le monde des affaires et celui du travail, du moins durant les
travaux prbparatoires .

L'economle du Quebec et la federatlon

Le ressentiment qu'on trouve si r6pandu au Quebec A I'Lsgard de la «Conf6d6ration»
d4bpasse de beaucoup le plan 6conomique . C'est un m6contentement A I'6gard du syst6me
f6dLsral lui-m@me, lequel n'aurait pas accordL& au Qu6bec le degr6 d'autonomie politique
qui aurait M6 souhaitable dans plusieurs domaines . Les questions en cause sont extr@me-
ment complexes; elles sont principalement de nature politique et touchent surtout l a
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r6partition des pouvoirs . Pourtant, dans le d6bat qui entoure la possibilit6 de voir le
Qubbec se s6parer du reste du Canada, les questions 6conomiques jouent un grand r61e .

Nous avons consult6 plusieurs 6tudes r6centes qui portent sur le commerce interr6gional,
sur le mouvement interprovincial des produits de fabrication, sur le nombre d'emplois qui
d6pendent du marchi§ canadien, sur les d6penses faites par le gouvernement central au
Quftec et sur d'autres questions connexes . La principale conclusion A tirer des donn6es

sur le commerce est que I'6conomie du Qu6bec d6pend beaucoup du march6 commun
canadien. Les politiques commerciales et tarifaires canadiennes exercent des effets
importants sur le niveau de la production, de I'emploi et du revenu dans le secteur de la

fabrication au Qu6bec . A I'encontre de ses exportations internationales, dont la production
exige un apport relativement important de ressources naturelles et de technologie, le
commerce du Qu6bec avec le reste du Canada se fonde sur Ia fabrication de produits qui
exigent une main-d'oeuvre nombreuse . Le Qu6bec compte sur le march6 canadien pour la
vente d'environ 7 milliards de dollars de ces biens, dont la plupart seraient incapables de

faire face A la concurrence de I'estranger . La rupture des liens avec l'union douani6re

entrainerait le danger d'une perturbation tr6s importante de I'4§conomie que5becoise . Les

balances favorables du Qu4bbec et de I'Ontario dans leur commerce avec le reste du
Canada montrent A n'en pas douter que les deux provinces retirent de nets avantages de

l'union douani6re canadienne.

Le revenu par habitant, au Qu6bec, s'6tablit actuellement i3 90 p. cent de la moyenne

canadienne . Cependant, cette donnLse globale ne rend pas compte du fait que le revenu

moyen des francophones Mait de beaucoup infLsrieur A celui des anglophones au Qu6bec .

Plusieurs indications laissent cependant voir que cet 6cart s'est consid6rablement r6tr6ci

au cours des derniores ann~es . L'Lsvolution la plus frappante a4M6 la diminution observ6e
dans I'e5cart des salaires moyens des ouvriers masculins francophones et anglophones : il

est passt de 52 p . cent en 1960 A 32 p. cent en 1970 et A 15 p. cent en 1977. De m@me,

I'avantage de salaire conf&6 par le bilinguisme a diminut6, chez les francophones et
augment6 chez les anglophones . A I'analyse, il semble donc que le francais comme langue
de travail progresse au Qu6bec . II est raisonnable de conclure que la diminution notable de

I'6cart des revenus peut Ctre attribu6e A deux grands facteurs : une plus grande scolarisa-

tion et une meilleure formation de la main-d'oeuvre ainsi que I'am6lioration du statut du
francais comme langue de travail . II faut reconnaltre que ce sont les politiques du
gouvernement du Qu6bec qui ont entraini§ 1'essentiel de ces deux changements, bien que

le gouvernement f6d6ral ait jou6 un r81e d'appui .

Plusieurs raisons ont M6 mises de I'avant pour expliquer la faiblesse du rendement
bconomique du Qu6bec et le probl6me du ch6mage chronique qui existe dans la province :
d6gradation de la position concurrentielle des industries de fabrication dans les secteurs

«mous», vuln4§rabilites des industries fond6es sur les ressources naturelles devant I'4§volu-
tion de la situation internationale, rythme de d6veloppement 6conomique insuffisant et
main-d'oeuvre trop peu mobile. Beaucoup de Quesbescois consid6rent pourtant que le
probl6me a pour cause I'6chec des politiques de stabilisation du gouvernement f6d6ral

dans I'apr6s-guerre . D'apr6s eux, ces politiques n'ont pas connu beaucoup de succ6s au

Qu6bec en termes de creation d'emplois . De plus, les politiques r6gionales visant A r6duire

le ch6mage par une mobilito§ accrue de la main-d'oeuvre convenaient mal au Qu6bec, ou la
migration comporte souvent des sacrifices sociaux et culturels Lslev6s pour ceux qu i
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partent et pour les collectivit6s dont ils sont forc6s de se s6parer . Cela est vrai aussi des
autres provinces mais A un degr6 moindre .

Les donno§es statistiques des comptes provinclaux 6tablis r~cemment ne montrent pas que
le Qu6bec ait requ un important exc6dent net de fonds f6d6raux (c'est-ti-dire, les d6penses
f6d6rales moins I'impSt perqu au Qu6bec), jusqu'A une p6riode r6cente ou des subventions
temporaires ont W 6tablies pour l'importation du p6trole . De plus, I'analyse confirme en
partie les all6gations actuelles voulant que les d6penses du gouvernement central au
Quebec aient W consacr6es surtout A des mesures de soutien des revenus et que la
province ait repu une part comparativement tr6s faible des d6penses plus directement
go§n6ratrices d'emploi . Selon la plupart des comparaisons faites sur les rendements
6conomiques que I'Ontario et le Qu6bec ont connus depuis la Seconde Guerre mondiale,
le Quebec perd du terrain sur le plan des investissements, de I'emploi, des activit6s et des

services du secteur priv6 . Ces indicateurs tendent 6 d6montrer que la part des avantages
de l'union qui va au Qu6bec diminue . C'est pourquoi le surplus net r6alis6 par le Quftec,
tout en demeurant positif, semble diminuer constamment et pourrait bien, A I'heure
actuelle, 6tre constitu6 surtout des avantages, douteux, A long terme, offerts par la
protection des secteurs «mous» de son 6conomie . II n'est pas Monnant que les 6conomis-
tes qubb6cois soient de plus en plus nombreux A critiquer les actuelles dispositions
economiques f6d6rales .

La principale conclusion A tirer de cette analyse nous ram6ne A notre point de d6part, soit
l'utilisation du surplus cree par l'union 6conomique en vue d'une adaptation de I'economie
et d'une restructuration de l'industrie . C'est un fait reconnu que I'bconomie du Qu6bec et
notamment de grandes parties de son secteur de la fabrication doivent 6tre restructur6es
et r6orient6es vers d'autres formes de production . II devrait apparaitre assez clairement,
d'apr4bs les lignes qui pr6c6dent, qu'un d4bfi d'une telle ampleur serait faciliti§ si des
ressources financi6res et 4§conomiques venues d'ailleurs pouvaient servir A cette fin . On I'a
dit, c'est precisement une des principales caracteristiques 6conomiques d'une f6d6ration
que de permettre des transferts entre les r6gions . Lorsqu'une r6gion a besoin d'un effort
consid6rable d'adaptation 6conomique, une union 6conomique fbd6rale offre donc des
avantages marqu6s qu'il s'agit de mettre A profit .

Consequences de la separation du fluebec

Partout ou la Commission s'est rendue, la question jaillissait de tous c6t6s : «Quelles
seraient les cons6quences 6conomiques du retrait du Qu6bec de la f6d6ration cana-
dienne?» Personne n'a pu nous dire avec certitude quelles seraient ces cons6quences .
Mais nous avons quelques opinions sur cette question .

Tout d'abord, il s'est trouv4b des hommes politiques provinciaux, des hommes d'affaires et
des syndicalistes pour affirmer ou pour laisser entendre que leurs provinces respectives
pourraient connaitre une plus grande prospo§rM hors de la f6d6ration canadienne . Dans
tout le Canada, beaucoup de ceux qui se sont presentbs devant nous se sont dits d'avis
que, devant I'insensibilit6 des autres parties du Canada 01 I'6gard de leurs regions
respectives, Is n'bcartaient pas une telle possibilit6 . En somme, les Qu6b6cois ne sont pas
les seuls A exprimer de tels sentiments .
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Bien sur, un pays n'est pas une transaction commerciale . Ce ne serait certes pas un signe
d'engagement profond si 1'appartenance au Canada n'estait plus qu'une question de bilan
6conomique. L'6conomie constituera un 4§I6ment important, mais non le seul, de la
d6cision 6ventuelle des Qu4§b4§cois de rester dans I'union 6conomique canadienne .

Le retour A la prosp6rit6 ne r6glerait pas non plus, A lui seul, tous nos probl8mes
fondamentaux, quoique les choses s'en trouveraient sans doute facilit6es . Mais l'union
bconomique actuelle comporte surement des avantages puisque le Parti Qu4§b4§cois
aimerait en conserver de nombreux 6I6ments, bien que, nous en sommes conscients, dans
un cadre politique diff6rent . Au cours de nos d6placements, nous avons entendu beaucoup

de gens nous parler des «sacrifices faits pour le Qu6bec», du «traitement sp6cial accord6
au Qu6bec», des faveurs de toutes sortes distribu6es par les ministres du «French power),

au sein du cabinet central . L'all6gation souvent entendue selon laquelle le Quebec a reQu
ou recoit plus que sa juste part du surplus de l'union 6conomique du Canada, n'est tout
simplement pas support6e par des faits v6rifiables. Les Qu6b6cois francophones doivent
payer l'union 6conomique d'un prix social et politique Mev6 .

Pour en arriver A des faits et A des chiffres sur les cons6quences 6conomiques de la
s6paration du Qu6bec, il faudrait entretenir plusieurs hypoth6ses fond6es sur des facteurs
qu'on ne saurait mesurer. Les choix bconomiques prospectifs que peuvent faire les

particuliers, les groupes et les unit6s politiques se fondent sur des croyances, des
impressions, des climats psychologiques et des r6actions qu'on ne saurait vraiment
6valuer . II est impossible de pr4§dire quelle sera la r6action des investisseurs canadiens ou
btrangers, des commer ;ants et des touristes si le Qu6bec se s6pare effectivement . On ne

saurait, d'ailleurs, pr6voir la r6action des Qu6b4§cois eux-mLames . La s6cession plairait A

certains, en d6concerterait d'autres. De plus, les Qu6b6cois des deux groupes linguisti-
ques pourraient bien signifier leur choix en quittant le Qu6bec, ou en exportant leur

compte en banque. Certains l'ont d 4§j cA fait .

II est tout aussi p6rilleux de pr6dire les incidences de la s6paration sur I'6conomie du
Canada, puisqu'il est impossible d'imaginer A I'avance comment les choses se passeraient .
Serait-ce dans le calme ou la col6re, subitement ou par 6tapes, enti6rement ou partielle-
ment? Aurait-on une association qui maintiendrait une grande partie de I'int6gration
6conomique? La Commission ne poss6de pas de r6ponse A ces questions. En tant que
proph6tes politiques ou 6conomiques, nous n'avons aucune honte A avouer nos limites .

Nous ne croyons pas que le meilleur moyen de convaincre les Qu6b6cois de demeurer
dans la f~d6ration soit d'agiter I'6pouvantail des cons6quences 6conomiques malheureu-

ses de la separation . II reste que les Quft6cois seraient sages de r6fl6chir s6rieusement

aux risques possibles . On n'emportera pas non plus I'adh6sion des QubbLscois en cher-

chant A r6interpr6ter sous un jour plus favorable leur histoire 6conomique en syst6me

f6dbral . Cependant un tableau plus pond6r6 et plus net des faits en pr6sence aiderait A

faire avancer le d6bat . II importe surtout de montrer aux QuLsbbcois qu'ils peuvent avoir un
avenir plus prometteur A I'int6rieur de la Confo§d6ration plutSt qu'A I'ext6rieur . Pour ce
faire, nous sommes persuad6s qu'il est possible de reconstituer la f6d6ration canadienne

de telle fagon qu'elle atteigne un meilleur 6quilibre d'ensemble, qu'elle convienne mieux au
caract6re distinctif du Quftec et qu'elle ['encourage . Nous allons nous pencher sur cette

question dans le chapitre suivant .
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7 Un federalisme reconstitu e

Une nouvelle constitution canadienne

L'un des grands imp6ratifs de I'unitb canadienne est la r6vision en profondeur de la
structure politique et constitutionnelle de notre pays . Cette opinion tr6s r6pandue est
6galement la nStre. Plusieurs Canadiens de langue anglaise, ceux de I'Ouest et des
provinces de I'Atlantique en particulier, se plaignent du fonctionnement de notre syst6me
politique . Rien d'autre que des r6formes fondamentales ne saurait par ailleurs satisfaire la
grande majorit4§ des Qubb&ois .

Bien sur, au cours des cent onze derni6res ann6es, I'Acte de I'Am6rique du Nord
britannique fut pour le Canada un instrument admirable sous bien des rapports, certains
d'ailleurs impr6vus par les P6res de la Conf6d6ration . Bien sur 6galement qu'au fil des ans
l'on a apport6 A cette loi des corrections fragmentaires . N'emp@che qu'entre la structure
mise en place en 1867 et la r6alitub sociale, 6conomique et politique du Canada de 1979, le
foss6 s'est creus6 et se creuse sans cesse davantage . D6s lors, s'impose le besoin d'une
nouvelle constitution qui soit proprement canadienne et qui r6ponde aux besoins pr6sents
et futurs de tous les Canadiens .

1. Les objectifs de Is revision constitutionnell e

Selon nous, la r6vision de la structure politique et constitutionnelle d6pend des grands
objectifs suivants: d'abord r6pondre, par une formule f6d6raliste acceptable, au dbsir des
Qu6b6cois de conserver une identit6 culturelle et sociale distincte, ainsi qu'A leur grief bien
enracin6 contre les institutions politiques actuelles du Canada, pi6tre reflet du caract6re
dualiste du pays ; ensuite faire preuve, au niveau des institutions, d'une plus grande
rfteptivit6 A la nouvelle vigueur des provinces et des r6gions, vigueur qui se manifeste par
leur exigence d'une plus grande autonomie et d'une plus grande influence sur la formula-
tion des politiques centrales ; enfin raffermir I'aptitude des institutions centrales A servir de
si6ge Ii§gitime aux int6rdts communs de tous les Canadiens .

La r6forme de notre syst6me politique et constitutionnel doit aussi tenir compte des
exigences suivantes: d'abord, I'importance de cr6er des institutions orientl§es vers le
compromis plut8t que la confrontation entre les divers gouvernements et communaut6s,
surtout dans le domaine des relations f6d4brales-provinciales ; ensuite, la n6cessit6 de
satisfaire aux demandes grandissantes en faveur d'une d6mocratie souple, sensible et
responsable dans ses rapports avec les citoyens ; enfin, le besoin de consid6rer I'efficacit4§
relative de chaque ordre de gouvernement eu 6gard aux d6penses publiques .

De maniLre A refl6ter ces objectifs, la nouvelle constitution devrait @tre r6digbe en fran4 ;ais
et en anglais et les deux textes devront faire 6galement foi . Le pr6ambule de la constitution
devrait inclure une d6claration bnongant que le peuple canadien i) maintient et renouvelle
son attachement aux institutions d6mocratiques, au f6d6ralisme, aux droits de la personne
et au principe de la supr6matie de la loi ; ii) reconnait I'association historique des
Canadiens anglophones et francophones et la sp4§cificit4§ du Qu6bec ; iii) affirme la situation
sp6ciale des autochtones du Canada ; iv) reconnait la richesse de I'apport des autres
groupes culturels du Canada ; v) reconnait la diversitb des r6gions du Canada et le besoin
de permettre A toutes les communautbs r6gionales de s'6panouir ; vi) s'efforce de promou-
voir le d4bveloppement social, 6conomique et culture[ et I'6galit4§ des chances pour tous les
Canadiens dans toutes les r6gions du Canada .

85



Un fbftralisme reconstitue

2. Un regime federal et parlementair e

Tout en pr4bconisant des changements importants A la structure politique et constitution-
nelle, nous croyons que le Canada se doit de conserver I'heureuse association des
institutions parlementaires et du r6gime Mdbral . Cette innovation des P6res de la Confbd4§-
ration a d'ailleurs servi de mod6le A bien d'autres f6d6rations depuis 1867 .

Un pays marqu6 au sceau de la diversitC, et dot6 d'un r6gime f6d6ral pourrait tirer profit
d'un r6gime pr6sidentiel et congressionnel, comme cefui des ttats-Unis, ou d'un r6gime A
ex6cutif coll6gial d'une dur6e fixe, comme celui de la Suisse . Nous en sommes venus A la
conclusion toutefois que les avantages de la d6mocratie parlementaire sont sup6rieurs A
ceux de ces autres r6gimes . Dans un r6gime parlementaire, en effet, le leadership de
I'exbcutif est plus grand et I'adoption des lois plus rapide parce que le I6figislatif et I'ex6cutif
ne sont pas s6par6s ; par voie de cons6quence, I'administration publique reste davantage
responsable, directement et continuellement, devant les d6putbs et le grand public, grace
A la p6riode quotidienne des questions, aux exigences de la responsabilit6 ministbrielle et
A l'obligation du pouvoir ex4bcutif d'obtenir la confiance de la I6gislature A I'6gard des
projets de loi les plus importants. Le syst6me parlementaire de cabinet s'inscrit 6galement
dans les traditions politiques de la France et de la Grande-Bretagne, pays ou nous avons
puis6 notre h6ritage culturel . Ses racines canadiennes remontent d'ailleurs A pr6s de 130
ann6es. De fapon plus importante encore, le r6gime parlementaire jouit, de toute 6vidence,
de I'appui g6n6ral et ne semble pas dtre un sujet de dispute entre les Canadiens de
quelque origine ou culture qu'ils soient . Plus controvers6s sont les sentiments sur la
monarchie constitutionnelle, ce qui nous porte A croire que toute tentative de modification
du syst6me monarchique A I'heure actuelle contribuerait plus d la division des Canadiens
qu'fi leur unit6 .

Nous avons aussi acquis la conviction, aprCs avoir entendu de nombreux Canadiens
exposer leurs points de vue au cours de nos tourn&es et aprbs mOre r6flexion de notre
part, qu'un f6d6ralisme transform6 de faqon substantielle est un accommodement politi-
que qui si6rait mieux aux Canadiens que toute autre forme d'association politique .
Plusieurs raisons militent en faveur de cette solution . Le r6gime f6d6ral se pr@te simultan6-
ment d la volontb d'unit6 et de diversitb . Grace A lui, les citoyens sont en mesure d'une
part d'adopter, par I'interm6diaire d'un gouvernement qui leur est commun, une action
concertbe dans des domaines qui comportent des objectifs ou des avantages qui leur sont
communs (comme, par exemple, en mati6re 6conomique, militaire ou diplomatique) et,
d'autre part de s'adonner, par I'entremise d'un gouvernement provincial autonome, A des
activit6s particuli8res dans des domaines ou ils pr6f6rent conserver un particularisme
r6gional . Le r6gime fbd6ral admet I'6tablissement, A I'int4brieur d'un syst8me politique plus
vaste, de provinces ou d'entit4bs gouvernementales qui permettent A une minorit6 concen-
tr6e dans une r6gion d'y instaurer ses propres institutions .

Le r6gime f6d6ral off re gibnbralement I'avantage d'une stabilitb et d'une eff icacit6 supbrieu-

res A celles d'un r6gime confbdbral, r6gime dans lequel les institutions centrales sont
compos4bes de repr6sentants des ttats membres qui retiennent leur souverainetib . Le
syst6me f6d6rat cribe un 6quilibre du pouvoir entre les deux ordres de gouvernement, tout
en maintenant leur capacit6 respective d'assumer, par des initiatives positives, le role de

chef de file . De plus, un inconvi§nient majeur du systbme conf6d6ral consiste en Ia difficult6
de corriger les disparit6s r6gionales par le biais d'une redistribution efficace des richesses .
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Rappelons que les bats-Unis et la Suisse ont tous deux renoncLs A la forme conf6d6rale de
l'organisation politique devant son manque d'efficacit6, et qu'ils considikent I'adoption de
la formule f6d6rale comme le point tournant de leur histoire . La lenteur de la Communautb
6conomique europf§enne A r6aliser ses objectifs initiaux, due A son manque d'int6gration
politique, a d6qu ses auteurs .

Loin de nous I'id4§e que le f6d6ralisme soit sans d6faut . Nous reconnaissons que souvent le
r6gime f6d6ral freine le processus d6cisionnel dans certains secteurs tels que I'6conomie .
II a tendance parfois A engendrer des conflits entre les gouvernements, A permettre A
certains int4§rdts particuliers de pr6valoir sur I'int6rdt de I'ensemble, et A encourager les
tensions chaque fois qu'apparaissent d'importantes disparit6s r6gionales ou que des
minorit6s m6contentes sont en qu@te d'un bouc bmissaire sur qui diriger leurs griefs . II faut
cependant souligner que les probl6mes des minorit6s, du r6gionalisme et des mouvements
s6paratistes ne sont pas propres aux f6d6rations, comme en t6moignent les expbriences
de la Grande-Bretagne, de la France et de I'Espagne . Tout compte fait, nous en sommes
venus i3 la conclusion que le r6gime f6d6ral, une fois reconstitub en profondeur, serait tout
de m@me le meilleur syst6me que le Canada puisse s'off rir .

3. La nature de nos recommendations on vue d'une reforme de Is fed®ratio n

Le cadre parlementaire f6d6ral fournit toute latitude pour l'introduction de variantes dans
chacune des composantes du syst8me fbdesral . Peuvent varier en effet le nombre et la taille
des unitbs r6gionales de gouvernement, le partage formel et r6el des comp6tences
I6gislatives et ex6cutives, la r6partition des revenus, les m6canismes favorisant les rela-
tions entre les deux ordres de gouvernement et la repr6sentativit6 des institutions
centrales .

Le nombre et la taille des unit6s qui composent la f6d6ration sont des facteurs de variation
d'autant plus importants qu'ils influent sur la facult6 relative des unit6s A s'acquitter de
leurs fonctions . En Suisse, par exemple, ou existent vingt-trois cantons pour une popula-
tion moindre que celle de I'Ontario, la taille de certains cantons a des effets nlbgatifs sur
I'envergure des fonctions gouvernementales qu'ils sont A m6me d'exercer. Parmi les
hypoth8ses qu'on pourrait envisager dans le contexte canadien, il y aurait celle d'une
f6d6ration de deux unit6s nationales ; celle d'une f6d6ration formLse de quatre ou cinq
r6gions, ou celle d'une f6d6bration composbe des dix provinces actuelles, ou de douze
provinces si les territoires devaient devenir de v6ritables provinces, ou m6me, en morce-
lant les provinces actuelles, d'une f6d4bration constitu6e d'un nombre encore plus grand
d'unit6s . Apr6s mure r6flexion, nous estimons que l'importance de la continuitb historique
et le caract8re particulier des provinces actuelles exigent le maintien des dix provinces,
avec I'ajout Lfiventuel possible des territoires du Nord comme unit6s provinciales de
gouvernement . Ce qui signifie que les disparit6s et variantes consid6rables qui existent
d'une province A I'autre, que ce soit en termes de culture, de taille, de population, de
ressources, de capacitb fiscale et administrative, vont perdurer. Ainsi par exemple,
plusieurs municipalit6s A travers le pays desservent des populations plus nombreuses que
celle de la province de I' ;le du Prince-Edouard . Ces disparit6s et variantes nous forcent A
mieux tenir compte, probablement au niveau de la forme constitutionnelle et certainement
dans la rbalM politique, de la capacit4§, de la puissance et de la nature relatives et
asym6triques des unitbs provinciales au sein de la f6d6ration canadienne .
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Nos recommandations sur des changements fondamentaux A apporter au syst4§me f6d6ral

se rattachent A six points essentiels : (1) la clarification et I'adaptation du partage constitu-
tionnel des comp6tences Ifsgislatives entre les gouvernements central et provinciaux, (2)
l'implantation de meilleurs m6canismes pour la conduite des relations f6d6rales-provincia-
les, en particulier par la croation, en remplacement du S4§nat, d'un Conseil de la f6d4bration
compos6 de dol6guft provinciaux, (3) une restructuration de la Cour suprdme et ['affirma-
tion de son ind6pendance, (4) les m6canismes de modification et d'adaptation de la
constitution, (5) la r6forme olectorale en vue d'une amelioration de 1a repr6sentativiti§
rogionale des partis politiques A la Chambre des communes, et (6) I'intogration des droits
fondamentaux dans la constitution. Tous ces points s'inspirent d'un seul but : donner une
expression plus vivante aux principes de la dualit6, du rogionalisme et du partage des
avantages du pouvoir dans un Canada durable .

Notre solution est A la fois globale et m6thodique . Ses divers 6I6ments se joignent les uns
aux autres en corr6lation 6troite . Pour parvenir A une solution f6d6rale d'ensemble qui soit

6quilibr6e, les leaders politiques voudront sans doute en arriver A des compromis par le

troc de certaines variantes dans des domaines particuliers afin de r6aliser un accord
global . Toutefois, il ne faudrait pas perdre de vue, lors de I'examen individuel des divers
6l6ments, qu'ils sont tous, r6p6tons-Ie, en corr6lation, et, que nos recommandations
relatives au partage des compotences, aux m6canismes des relations fodorales-provincia-

les et A la repr6sentativit6 dans les institutions centrales forment un tout 6quilibr6 . La crise

profonde que connait le Canada r6clame une solution beaucoup plus syst6matique que ne
pourrait I'6tre un accord intervenant entrc les gouvernements central et provinciaux sur un
certain nombre de sujets disparates . Seule une volont6 commune de nos leaders des deux

ordres de gouvernement de sWever au-dessus des mesquineries traditionnelles et d'at-
teindre un Mat d'esprit propre A la cr6ativit6 et A I'innovation, rendra possible une solution

systbmatique .

Ceux qui, fi partir de la crise et de l'impasse politiques des annbes 1860, cr6l§rent Ia
Conf6d6ration, I'avaient d'ailleurs compris .

Le partage des comp6tences '

Le partage des compoMences I6gislatives et ex6cutives et Ia r6partition des revenus entre
Ies gouvernements central et provinciaux, soul6vent des questions 6pineuses dans toute

f6d6ration . Les difficultos sont nombreuses et provoquent bien des controverses . II s'agit

en effet de concilier le besoin de former une grande entit6 politique et la volontl§ d'en
conserver de plus petites . La premi6re est souhaitable pour certaines fins comme le

d6veloppement 6conomique, tandis que Ies autres sont mieux placoes pour garantir aux
citoyens un cadre regional distinctif correspondant A leurs besoins .

' L'expression juste pour d2signer le partage du pouvoir IAgislatif dans une fAdAration est le •partage des

comp6tences ., meme si en pratique plusieurs utilisent I'expression «partage des pouvoirs» . Les compbtences

comprennent des «pouvoirs sp6cifiques», celui de pr6lever des imp8ts, de dApenser, de I6gif6rer en matibre

d'Aducation, etc .
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1. Une clarification et une adaptation necessaires

Plusieurs facteurs ont contribue e faire de la revision du partage des competences une
question fondamentale dans le present debat canadien . Avec I'accroissement extraordi-
naire du role des gouvernements central et provinciaux, il est de plus en plus difficile de
tracer la ligne de demarcation entre les responsabilites des deux ordres de gouvernement .
De quelque c8te qu'on regarde, vers la culture, vers le developpement economique ou
quelque autre, chaque activite gouvernementale semble avoir e la fois une dimension
provinciale et une dimension federate . Meme lorsque les deux gouvernements s'en
tiennent strictement e leurs propres competences constitutionnelles, ils se retrouvent
facilement en etat de concurrence sinon de conflit . En outre, de nouvelles responsabilites
provinciales ont surgi au cours des dernieres annees et ont entraine une desequilibre entre
les competences legislatives des provinces et leurs ressources financieres. Ce desequilibre
a eu pour effet l'implantation progressive d'un systcme complexe de transferts fiscaux du
gouvernement central aux gouvernements provinciaux ainsi que de programmes e coots
partages, qui, e la longue, ont embrouille encore davantage la ligne de demarcation entre
les responsabilites respectives des deux ordres de gouvernement .

Alors que les provinces se decouvrent une force et une maturite plus grandes, il ne faut
pas s'etonner que le chevauchement des competences soit cause de friction . Certaines
allegations sont caracteristiques de cet Mat de choses . Ainsi, en 1977, les premiers
ministres de I'Ouest accuserent Ottawa d'avoir envahi de. nombreux domaines de compe-
tence provinciale, ce e quoi le gouvernement central repondit par certaines accusations de
son propre cru . Une autre dimension de I'actualite rend cette situation particulierement
critique: est-il possible de reviser le partage des competences de faqon e repondre et aux
pressions des gouvernements provinciaux qui revendiquent de plus larges responsabilites
dans des domaines qui les concernent particulierement, et e celles du gouvernement du
Quebec qui demande de preserver, voire developper, son caractere distinctif, et malgre
tout reconnaitre au gouvernement central des competences suffisantes pour assurer sa
viabilite et son eff icacite?

Nous concluons que la solution reside d'abord dans la clarification et I'ajustement du
partage des competences . On pourrait ainsi diminuer les causes de friction et mieux coller
aux realites socio-economiques, technologiques, culturelies et politiques du Canada
d'aujourd'hui . En guise de mise en garde, nous ajoutons que, peu importe la clarte du
partage des competences dans une federation, les fonctions assignees e chacun des deux
ordres de gouvernement ne pourront jamais @tre totalement isolees his unes des autres,
separees en quelque sorte par une cloison Manche . En d'autres termes, il ne sera pas
toujours possible de definir avec une precision impeccable les responsabilites respectives
des deux ordres de gouvernement .

Notre solution est de nature globale. Au lieu de tracer un modele d'un nouveau partage
des competences, nous offrons au public et aux leaders politiques, charges de rediger le
texte d'une nouvelle constitution, un guide des principaux points de repere qui devraient, e
notre avis, baliser la voie de la revision du partage des competences .
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2. Les grands roles at les responsabilites essentlelles des gouvernements central at
provinciaux

La revision du partage des compatences dolt tenir compte de trois objectifs : d'abord, un
gouvernement central capable de s'occuper des intarats pan-canadiens et de maintenir la
viabilita de la faderation canadienne ; ensuite, des gouvernements provinciaux en mesure
de prendre en main les intariMs provinciaux en vue d'assurer la prosparita ragionale et le
respect des particularitas ragionales ; enfin, un gouvernement quabacois a qui on reconnait
la responsabilita de la culture et de I'haritage particulier du Quabec . L'application des
principes du ragionalisme, du dualisme et du partage des banafices et du pouvoir dont
nous avons parla plus tot est essentielle a la raalisation de ces objectifs .

En gros, voici les rbles majeurs et les responsabilitas essentielles que nous retenons pour

le gouvernement central : (1) dtre le promoteur et le symbole de I'identita et de la fierta

canadiennes, (2) assurer I'intagrita et la sacurita de la faderation, (3) assumer a titre ultime
la responsabilita de la conduite de la politique extarieure, (4) raglementer les grands leviers
de la politique aconomique, (5) contrbler le commerce interprovincial et international, et (6)
stimuler I'activita aconomique a I'interieur de la fadaration . De plus, vu la distribution

inagale des ressources et des avantages aconomiques a travers les dix provinces cana-
diennes, le gouvernement central dolt, dans I'intar@t d'une rapartition equitable des
avantages parmi tous les Canadiens, datenir agalement la responsabilita de combattre les
inagalitas ragionales, d'atablir une norme minimale de niveau de vie pour tous les
Canadiens, et de redistribuer les revenus entre les individus comme entre les provinces .

Quant aux provinces, nous rasumons leurs r81es essentiels a trois : (1) @tre les premiers

responsables du bien-dtre social et culturel de leurs communautas, (2) davelopper leur
aconomie et exploiter leurs ressources naturelles, et (3) ragir la propriW et les droits civils .

Ces trois grands rSles comprennent la competence exclusive (ou parfois concurrente) sur
des matiares concernant les affaires culturelles, I'aducation, la santa, les services sociaux,
le mariage et le divorce, l'immigration, la main-d'oeuvre et sa formation, I'administration de
la justice, les ressources naturelles y compris les p6cheries, le daveloppement aconomique
ragional, le commerce a I'intarieur de la province, la consommation et les sociatas
commerciales, les affaires municipales, I'habitation et I'amanagement du territoire, ainsi

que I'environnement . Cela suppose, agalement, des pouvoirs d'imposition suffisants . De

plus, les provinces devraient avoir le droit, tant et aussi Iongtemps qu'elles respecteront
les directives de la politique atrangare d'Ottawa, d'entretenir certaines relations avec les
pays atrangers et de conclure des traitas relatifs aux domaines de leur compatence .

II faudra aussi garantir a la province de Quabec la responsabilita essentielle pour la
preservation et I'apanouissement de son heritage particulier . Cette responsabilita se
concratiserait par I'attribution d'une competence soit exclusive, soit concurrente, sur la
langue, la culture, le droit civil, le mariage et le divorce, la recherche et les communica-
tions, ainsi que les pouvoirs correspondants en matiere d'imposition et de politique
atrangare .

3. L'egallte constitutionnelle des gouvernements central at provinciau x

Une des caractaristiques du systame fadaral est I'agalita du statut constitutionnel respectif
des deux ordres de gouvernement .
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Cette question de statut en est une autant d'attitude que de textes constitution nels . 11
existe, dans I'Acte de I'Am6rique du Nord britannique, un certain nombre de dispositions
qui impliquent un Mat d'inf6rioritL5 des gouvernements provinciaux au point que des
observateurs ont d6crit le syst6me canadien comme un ttat quasi-f6d6ral plutat que
fbdbral . Par ailleurs, on nous a dit et r6p6t§ partout que I'attitude des politiciens et des
fonctionnaires d'Ottawa A I'4§gard de leurs homologues provinciaux, en 4§tait une de
supbrieur A subalterne . II s'agit ici d'un domaine ou, de toute 6vidence, iI n'est pas facile
d'obtenir une confirmation scientifique ; il n'en reste pas moins que si la moiti4b des choses
qu'on nous a dites sont exactes, il y aurait d 6j A I A mati6re A conflit entre les gouverne-
ments. Nous ne voulons pas donner I'impression que I'attitude des provinces est irr6pro-
chable, mais nous n'en devons pas moins souligner que personne ne s'est plaint, devant
nous, de ce qu'un gouvernement provincial ait consid6r6 le gouvernement central comme
un subalterne. Nous consid6rons que les gouvernements provinciaux sont de stature et de
maturit6 bgales A celles du gouvernement central et nous recommandons sans aucune
h6sitation qu'une nouvelle constitution reconnaisse leur 6galit6 de statut .

4. L'egalit® des provinces et Is statut particulier

La position du Qu4bbec est unique . C'est la seule province ayant une communaut4b
linguistique en situation minoritaire dans I'ensemble du pays, mais majoritaire A I'int6rieur
de ses propres fronti6res. C'est ce qui a fait dire A piusieurs personnes qu'on devrait
octroyer uniquement au Qu6bec des pouvoirs en certaines matibres . II en est plusieurs,
dans les autres provinces, qui soutiennent qu'aucune province ne devrait jouir d'un «statut
particulier» en vertu de la constitution et que toutes devraient @tre sur le mdme pied du
point de vue juridique.

En abordant cette question, il est essentiel de noter que toutes les M'd8rations existan-
tes,-il y en a plus de vingt, repr6sentant une population totale d'un milliard d'habitants,-
ont en pratique ce que nous pourrions appeler un caract4bre «asym6trique» . En effet, leurs
f=tats ou provinces diff~rent quant A la taille, la culture, les structures sociales, la richesse,
la capacit6 administrative et le partage des compbtences . Ces diffbrences s'expriment en
termes politiques et m6me en termes constitutionnels .

Depuis 1867, la f6d6ration canadienne pour sa part pr6sente les diff6rences suivantes :
certaines provinces ont une repr6sentation A la Chambre des communes et au S6nat
proportionnellement sup6rieure A celle d'autres provinces; les garanties sur l'usage des
langues frangaise et anglaise varient d'une province A I'autre ; le droit civil du Qu6bec
diff6re du common law qui a cours dans les autres provinces ; les transferts fiscaux
d'Ottawa sont faits en fonction de circonstances particuliLres CA chaque province. Bien
plus, les r6cents programmes f6d6raux-provinciaux ont sanctionnl§ le droit d'une province
d'y participer et de s'en retirer A sa convenance, en somme de faire les choses d'une
mani6re diff6rente des autres . Bref, la f6d6ration canadienne, A I'instar d'autres fIbd6ra-
tions, n'a jamais eu et ne pourrait jamais avoir une sym6trie parfaite .

Reconnaissons toutefois, comme nous I'enseigne I'exp6rience des autres f6d6rations,
qu'une asymLstrie constitutionnelle illimit6e est intol6rable car elle peut provoquer le
d6membrement de la f6d6ration . Le cas de la Malaisie est un exemple particulit)rement
pertinent: pendant le court laps de temps (1963-65) oiu Singapour fut associ6 A l a
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f6d6ration malaisienne, une tension, qui devait s'av4brer fatale, vint du fait que Singapour
s'4btait vu reconnaitre une plus grande autonomie r6gionale que les autres membres de la
f6d6ration et, en cons6quence, une participation restreinte aux prises de d6cision du

gouvernement central .

Nous n'ignorons pas non plus que bien des Canadiens, par ailleurs sympathiques au d6sir
des Qu6b6cois de conserver leur culture et leur h6ritage, sont r6fractaires A la notion de

«statut particulier» pour une province A cause de la connotation de traitement privilbgi6 et

de faveur qui y est attach6e . Leur attitude tient A leur profonde conviction que les
Canadiens devraient i§tre 6gaux, en vertu de la constitution, peu importe la province ou ils

vivent .

Si notre perception de la dualit6 canadienne, dans une perspective politique, correspond A

I'expression de deux r6alit6s dont aucune n'est sup6rieure A I'autre, reconnaitre alors le

caract6re particulier de chacune ne signifie pas accorder pour autant un statut ou

«particulier» ou nprivilubgi& 6 l'une ou A I'autre. Chacune est aussi «particulibre» que

I'autre. Le seul aspect vraiment diff6rent r6side dans le fait qu'un 6I6ment de cette dualitb
s'exprime, en termes politiques, par I'ensemble de neuf gouvernements provinciaux, tandis

que I'autre s'exprime par un seul . II nous apparait plus sage, dans les circonstances,

d'abandonner I'interpribtation de I'expression «statut particulier» dans le sens de traite-

ment de faveur . Et si l'on tient compte de la variR6 d'accommodements particuliers dont

bLsn6ficient diverses provinces-par exemple la repr6sentation dans certaines institutions
f4bd6rales ou encore les transferts fiscaux d'Ottawa aux provinces-des accommodements
tous jug6s acceptables, alors il serait tout aussi convenable de reconnaitre le role distinctif
du gouvernement du Quebec en sa qualit6 de gouvernement de la seule province A

majorit6 de langue franpaise . II n'y a IA rien d'incompatible avec nos traditions . En rbalit§,

n'avons-nous pas depuis 1867 appris A accepter que le Qu6bec dispose d 6j cA d'un degr6

assez important de sp6cificitb? Son droit civil, la reconnaissance du franpais comme
langue officielle, et les trois juges obligatoirement qu6b6cois parmi les neuf juges de la

Cour suprdme, n'en sont-ils pas la preuve?

Exprimons notre conviction avec force: le Qu6bec est diffbrent et devrait d6tenir les

pouvoirs n6cessaires A la pr6servation et au d6veloppement de son caract6re distinct au

sein d'un Canada viable . Toute solution politique qui ne r6pondrait pas A cette attente

signifierait I'6clatement du Canada .

Quelles sont les implications de cette conviction quant au partage des compo§tences? Nous

avons le choix entre deux voies . La premi6re aboutit A I'assignation de compMences

I4§gislatives au Qu~bec refus6es aux autres provinces, dans des mati6res reliu&es A la

culture, la langue, l'immigration, la politique sociale, les communications et A certains

aspects des affaires internationales .

L'autre voie nous semble de beaucoup pr§f~rable. Elle donne A toutes les provinces acc6s

aux comp6tences dont le Qu6bec a besoin pour pr6server sa culture et son h8ritage
particuliers, mais d'une mani6re qui leur permette, si c'est leur volont6, de ne pas exercer
ces comp6tences et d'en confier I'exercice fi Ottawa . Deux m6thodes permettent d'em-

prunter cette voie . L'une grouperait ces mati6res sous le manteau de la comp6tence
concurrente, assortie de la pr6pond6rance provinciale, ce qui aurait pour effet de laisse r
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aux provinces le choix d'exercer ou non leur pouvoir pr6pond6rant en ces domaines .
L'autre m6thode consisterait A inscrire dans la constitution un m6canisme de d6l6gation
I6gislative ou interparlementaire .

5. Les criteres du partage des competences

Un nouveau partage des comp6tences devrait tenir compte non seulement des aspects qui
viennent d'dtre mentionn6s, mais aussi des crit6res qui suivent .

D'abord, les activit6s gouvernementales de nature pan-canadienne devraient normalement
relever d'Ottawa, tandis que les activit6s de caract6re provincial ou local rel8veraient de la
compbtence des provinces .

En second lieu, des consid6rations d'efficacit6 et de couts devraient influer sur la d6cision
d'attribuer une comp6tence A un ordre de gouvernement plutot qu'A I'autre . L'efficacit6
devrait se mesurer non seulement A partir de consid6rations administratives et 6conomi-
ques mais aussi r6pondre A la question : quel ordre du gouvernement est le plus accessible
et le plus sensibilis4§ aux besoins du citoyen ?

En troisiCme lieu, s'il existe un accord sur un sujet donn6, iI y a avantage A le consacrer . II
serait tout indiqu6 de respecter, par exemple, les r6cents accords intergouvernementaux
relatifs au choix et au cout d'u&tablissement des immigrants .

Quatriftement, IA ou il n'y a pas controverse, mieux vaut ne pas rompre avec les
pratiques en vigueur : ainsi, logiquement, les caisses populaires du QuI§bec et les credit
unions des autres provinces devraient relever de la comp6tence centrale en mati6re
6conomique, mais elles sont A ce point enracin6es dans le terroir provincial qu'il est
pr6f6rable de n'y rien changer . Toujours dans un but de continuit6, il serait souhaitable,
partout ou un accord se r6alise, de conserver la terminologie en cours: I'interpr6tation
judiciaire subs&quente en serait facilitf§e .

Enfin, cinquiLmement, I'attribution d'une comp6tence donn4§e devrait 6tre 6valu6e aussi en
fonction de I'effet qu'elle peut avoir sur I'6quilibre g6n6ral des responsabilit6s respectives
des deux ordres de gouvernement .

6. La forme du partage des competence s

Les constitutions f6d6rales contiennent toutes, sous une forme ou une autre, des listes qui
attribuent A chaque ordre de gouvernement le pouvoir de I6gif6rer dans des domaines
6num6rf§s .

Les sujets sont assign6s, soit en exciusivitb A l'un ou I'autre des deux ordres de
gouvernement, soit aux deux ordres avec pr6pondbrance A l'un deux. Certains pouvoirs ne
sont pas attribu6s et deviennent ainsi la responsabilit6 de celui des deux ordres de
gouvernement A qui est octroy6 le pouvoir r6siduaire . Certaines f6d6rations attribuent au
gouvernement central des pouvoirs particuliers qui lui permettent, en certaines circons-
tances, comme lors d'une situation d'urgence, d'occuper des champs de comp6tenc e
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I6gislative r6serv6s aux provinces : I'Acte de I'Am6rique du Nord britannique comporte,
selon la jurisprudence, une clause A cet effet . D'autres f6d6rations, notamment la Rl§publi-
que f6d6rale d'Allemagne, utilisent une autre forme de partage des comp6tences selon
laquelle le gouvernement central I6gif4bre sur certains sujets alors que les gouvernements
provinciaux ont la responsabilit6 d'administrer ou d'appliquer ces lois .

Aux bats-Unis, en Australie et dans certaines autres f6d6rations, seuls sont U&num6r6s les
pouvoirs exclusifs et concurrents du gouvernement central, le pouvoir r6siduaire Mant

laiss6 aux Etats . L'exp6rience a d6montr4§ qu'en pratique une telle faqon de proc6der a
pour effet de restreindre les pouvoirs des I`_tats au lieu de les maintenir . Aussi avons-nous
arr@tb notre choix sur une 6num6ration compl6te des pouvoirs des gouvernements central
et provinciaux . Dans une constitution r6visbe, le partage comprendrait sept rubriques :

• les pouvoirs exclusifs du gouvernement central ;

• les pouvoirs exclusifs des gouvernements provinciaux ;

• les pouvoirs concurrents avec pr6pond6rance du gouvernement central ;

• les pouvoirs concurrents avec pr6pond6rance des gouvernements provinciaux ;

• les rares cas ou les lois du gouvernement central seraient administr6es par les
gouvernements provinciaux ;

• les quelques pouvoirs qui ne peuvent s'exercer que conjointement par le Parlement et
les I6gislatures provinciales, (comme dans le cas de la modification des fronti@res
provinciales) ;

• les pouvoirs exceptionnels d'intervention du gouvernement central, assortis de limites
pr6cises .

A notre avis, les pouvoirs devraient 6tre 6num6r6s autant que possible sous I'une ou I'autre
des deux rubriques dites exclusives . Dans certains cas, il y aurait lieu de s'inspirer de

I'exemple suisse en divisant un pouvoir de telle sorte que chaque ordre de gouvernement
s'en verrait attribuer une partie . Cette mesthode aurait I'avantage de r6duire au minimum
I'enchev6trement des pouvoirs des gouvernements central et provinciaux . Elie r6duirait

6galement au strict minimum les pouvoirs de comp6tence concurrente qui n6cessitent la
coop6ration des gouvernements et qui, en m@me temps, peuvent devenir causes de conflit .
Si I'on tient compte de la tradition canadienne selon laquelle les cabinets ou conseils des
ministres sont responsables devant leur I6gislature, la rubrique sous laquelle seraient
indiqu6es des lois du gouvernement central dont I'administration incomberait aux provin-

ces contiendrait peu de sujets. II y a toutefois, dans cette catesgorie, un pr6cbdent de taille :

le Code criminel est une Ioi f6d6rale mais ce sont les provinces qui, selon la constitution
actuelle, en assurent I'administration . Cet exemple sugg6re la possibilite5 d'autres combi-
naisons semblables de lois uniformes puisque adopt6es par le Parlement central, mais
d'une application souple, puisque administrbes par les gouvernements provinciaux .
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Bien que nous nous soyons prononc6s en faveur d'une 6num6ration comprenant sept
rubriques d'une grande pr6cision, il est utopique de penser qu'on puisse pr6voir toutes les
6ventualit6s par des listes exhaustives . C'est pourquoi, d'ordinaire, les constitutions
f6d6rales attribuent A l'un des deux ordres de gouvernement, les pouvoirs non 6num6r6s .
Dans la plupart des f6d6rations, cette comp6tence r6siduaire appartient aux gouverne-
ments des bats membres . La situation canadienne est diff6rente . En vertu de la clause de
-la paix, l'ordre et le bon gouvernement» de I'Acte de I'Am6rique du Nord britannique, ce
pouvoir rel6ve surtout d'Ottawa . On a proposi§ r6cemment un pouvoir r6siduaire partag6
en vertu duquel un domaine non 6num6r6 serait assign6 A l'un ou I'autre des ordres de
gouvernement selon qu'il est d'int6r@t pan-canadien ou r6gional. A notre avis, cette
m6thode a le d6faut de cr4§er l'impression que seules les mati6res r6siduelles sans
importance seraient attribuables aux provinces. Tout compte fait, nous en sommes venus
A la conclusion que la comp6tence r6siduelle devrait @tre assign6e aux gouvernements
provinciaux, comme c'est le cas dans la plupart des autres f6d6rations.

7. Une demarche fonctlonnelle pour I'attribution de pouvolrs specifiques en fonction
des domalnes d'activite

L'attribution des compiMences pr6cises aux ordres de gouvernement devrait se faire, selon
nous, A partir d'une d6marche fonctionnelle et m6thodique .

L'6num6ration des comp6tences dans les articles 91 et 92 de I'Acte de I'Am6rique du Nord
britannique est incoh6rente . Leur agencement ne rel~ve d'aucun thome logique . Parfois,
les pouvoirs sont exprim6s en fonction d'objectifs-«la paix, I'ordre et le bon gouverne-
ment»-parfois en termes d'instruments-«Ies poids et mesuresp-,ou encore en termes
d'objets d'une politique-«I'6ducation, l'immigration, I'agriculture» . Certains pouvoirs ont
une port6e tr6s vaste-«les 6changes et le commerce», «la propri6t6 et les droits civils»-
tandis que d'autres sont trbs pr6cis-«Ies amarques, les bou6es, les phares et Ole du
Sable), . C'est un arrangement A la bonne franquette qui ignore les relations 6videntes
entre les sujets . De plus, les nouveaux secteurs d'activit6 politique qui ont vu le jour
r6cemment, tels la pollution et I'6nergie, recoupent plusieurs des sujets traditionnels . Nous
estimons donc qu'une d6marche coh6rente et fonctionnelle aiderait A clarifier I'6num6ra-
tion actuelle des pouvoirs .

En cons6quence, nous optons pour un regroupement de sujets sous des domaines
g6n6raux d'activito§s gouvernementales . Ces grands domaines pourraient se pr6senter
sous les vocables suivants : affaires ext6rieures, d6fense, politique 6conomique, transport,
communication, administration de la justice, statut et droits des citoyens, culture, sant6 et
bien-6tre, habitat et environnement . . . Chacun d'eux contiendrait une 6numbration de
pouvoirs pr6cis et reli6s entre eux . Par exemple, on retrouverait dans le domaine «politique
6conomique», des pouvoirs tels «industrie et commerce» ou I'on distinguerait d'ailleurs le
commerce ext6rieur, le commerce interprovincial et le commerce intraprovincial ; «politique
mon6taire» qui comprendrait le change, le cours mon6taire et le monnayage ; les institu-
tions financi6res, la taxation, I'emprunt public et les corporations . Et dans le domaine de la
aculture», on retrouverait des sujets tels la langue, I'6ducation, les 6coles, les universit6s,
les archives, la recherche, les 6changes, les droits d'auteur, les livres, les films, les arts, les
loisirs, le mariage et le divorce, la propribt6 et les droits civils . Par contre sous ,habitat et
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environnement», on pourrait inscrire : les affaires urbaines, I'habitation, I'am6nagement du
territoire, les pares, la protection de I'environnement et le contr8le de la pollution .

Une fois les activitbs gouvernementales group6es de cette fagon, il serait possible d'attri-
buer des responsabilit&s sp6cifiques, A I'int6rieur d'un domaine g6n6ral, sur une base
exclusive ou concurrente, A l'ordre de gouvernement le plus apte A les assumer. Les
gouvernements central et provinciaux auraient tous un int6ri3t d6terminb dans la plupart de
ces domaines gbnbraux, mais par I'attribution de pouvoirs entiers ou partiels A un ordre de

gouvernement ou A I'autre, on serait en mesure de d6terminer la faqon dont les compbten-
ces exclusives de chaque ordre de gouvernement et les comp6tences concurrentes
seraient Mes les unes aux autres A I'int6rieur d'un m@me domaine .

GrAce A cette d6marche fonctionnelle, le texte constitutionnel gagnerait en clart6 et
I'attribution A un niveau de gouvernement de pouvoirs plutbt que de domaines entiers en
serait facilit6e d'autant . Si, ult6rieurement, les tribunaux sont appel6s A d6cider de .quelle
comp6tence rel6ve une activit6 particuli6re, ils seront plus A m6me d'interpribter la raison
d'dtre, la «philosophie», du partage des comp6tences .

8. Des domalnes Iltigieu x

Ces derni6res ann6es, certains domaines de comp6tence ont 4R6 part iculi6rement contro-
vers6s . Nous en avons identifi6 quelques-uns pour fins d'analyse . Ce sont les ressources
naturelles (le p6trole et le gaz naturel surtout), les ressources du plateau continental et les
p6cheries, les communications, l'immigration, les affaires ext6rieures, I'enseignement
universitaire, les transports, la politique sociale, ainsi que les affaires urbaines et le
logement . Quoique nos travaux ne soient pas compl6t6s, il nous est possible de donner les
grandes lignes de I'approche que nous proposerions dans le but de r6duire les tensions
entre les deux ordres de gouvernement .

Les gouvernements central et provinciaux estiment avoir un int6r6t I6gitime dans chacun
de ces domaines et la compMence I6gislative qui en d6coule . Cet int6rdt r6sulte en partie
d'une 6volution dans la perception qu'ont les gouvernements de leur role dans une sociM6
moderne . L'accroissement de leurs activit6s a donn6 en effet A presque chaque domaine
de comp6tence une dimension provinciale et une dimension f6d6rale . Le chevauchement
de ces int6r6ts r6sulte aussi du fait que ces domaines ont 6t§ part iculi6rement marqu6s
par des changements technologiques radicaux, par I'6volution de la situation internatio-
nale, par la n6cessitb de prot6ger I'environnement et par I'impact social transformant la
vision des comp6tences qu'on pouvait avoir, sans m6me remonter en 1867, il y a trente
ans A peine . Rappelons par exemple : 1) I'impact qu'ont eu sur le prix et sur l'importance
8conomique du p6trole et du gaz, la formation de I'Organisation des pays exportateurs de
p6trole (OPEP) et I'embargo sur le p6trole ; 2) I'effet du prolongement des fronti6res
sous-marines canadiennes jusqu'A la ligne de deux cents milles et m@me A la totalit4§ du
plateau continental; 3) les progr6s technologiques relift aux p6cheries et A I'extraction et
I'exploitation des ressources sous-marines; 4) les progr6s rapides de la technologie des
t6l6communications et leurs effets sur tous les aspects de I'activit6 humaine ; 5) I'expansion
des universitess canadiennes qui a ouvert la porte A de plus en plus d'6tudiants et qui a
permis de d6velopper un r6seau de recherches indispensable au d6veloppement du
Canada . Tous ces domaines ont subi de telles transformations qu'ils contiennent mainte-
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nant, r6p6tons-le, des dimensions aussi bien pan-canadiennes que provinciales et les deux
ordres de gouvernement manifestent A leur 6gard un intesr@t 6vident .

L'Acte de I'Am6rique du Nord britannique n'est gu6re utile A la solution des controverses
reli6es A ces domaines. Ainsi, en ce qui a trait A la politique p6troli6re, le conflit entre le
gouvernerrient de I'Alberta et celui d'Ottawa provient directement du heurt entre la
propri6t6 des ressources, qui est provinciale, et le contrale du commerce international et
interprovincial qui rel6ve du gouvernement central . Dans le domaine des communications,
le heurt se produit entre, d'une part, la vision qu'a le gouvernement central d'un syst6me
de communications qui serait int6gr6 et servirait d'instrument puissant de promotion de
I'identit6 canadienne et, d'autre part, l'insistance des provinces, part iculi6rement du
Qubbec, sur le fait que l'impact des communications est tellement envahissant qu'un
contrSle provincial s'impose dans ce domaine si les provinces veulent pr6server leur
caract6re distinctif .

A notre avis, toute tentative de r4bduire les frictions et les frustrations qui s'ensuivent
devrait comporter deux 6tapes . La premi6re consisterait 6 identifier, dans chaque
domaine, les aspects qui par consensus pourraient 6tre attribu6s de fapon exclusive ou
concurrente, 6 l'un ou I'autre des ordres de gouvernement . En ce faisant, on devra prendre
en consideration les crit6res et les 6I6sments auxquels on a desj A r6f&6. Le domaine de
I'immigration-un des rares domaines o(i la comp6tence est concurrente de par les termes
m6mes de I'AANB-offre un bon exemple de la d6marche que nous proposons . Occup6
pendant des ann4§es, par I'autorites centrale, il devint l'objet de controverses A mesure que
les gouvernements provinciaux se sont int6ress6s A des aspects de l'immigration plus
intimement relio§s aux int6r6ts locaux et provinciaux . Des ententes ont d'ailleurs r6cem-
ment W conclues entre les gouvernements quant A leur comp6tence respective sur
certains de ces aspects .

Ces ententes semblent avoir A peu prL%s apais6 les esprits et il est maintenant possible
d'envisager une distribution des responsabilit6s 1) pour que I'4§tablissement et I'intLsgration
des immigrants soient de comp6tence exclusivement provinciale, 2) que la d6finition des
crit6res de s6lection et des niveaux d'immigration soit de comp6tence concurrente mais
avec pr6pond6rance provinciale, 3) que le recrutement des immigrants A I'4§tranger et
I'admission des ri§fugi4§s de competence concurrente mais de pr6pond6rance MdLsrale, et
4) que la d6portation des 6trangers et la sescurites publique soient de comp6tence exclusive-
ment f§d6rale .

Ces derniers mois des repr6sentants des gouvernements central et provinciaux ont pass6
en revue les domaines de chevauchement ; nous esp6rons que cet effort pour clarifier les
comp6tences et 6carter les frictions se continuera .

Dans des domaines aussi complexes et chanyeants que ceux que nous consid4§rons ici, la
simple identification des aspects f6dbral et provincial des comp6tences n'ambnera pas
n6cessairement une coordination adesquate .

Une deuxi6me frtape, par consbquent, s'impose : la formation de comitLss, ou autres
organismes gouvernementaux, dont les membres devraient repr6senter aussi bien le
secteur public que le secteur privL5, et dont I'objectif serait de faciliter la formulation, pou r
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les deux ordres de gouvernement, de politiques compl6mentaires. De plus, Ia r6vision de la

I6gislation centrale dans ces domaines par le Conseil de la f6d6ration (dont la cr6ation est
sugg6r6e dans une autre partie de ce chapitre) devrait faciliter ce processus dans la
mesure ou les provinces auront la certitude que leurs vues seront prises en consid6ration
lorsque le Parlement I6gif4§rera .

9. Les pouvoirs de taxatio n

La r6partition des pouvoirs de prblever des impots s'est av6r6e dans toutes les fbd6rations
un sujet A la fois extremement important et controversb . Cela tient A trois raisons : (1) la
r~partition des ressources fiscales d6termine dans quelle mesure un gouvernement peut
s'acquitter de I'exercice de ses comp6tences I6gislatives et ex6cutives ; (2) cette r6partition
alt&e I'6quilibre politique car celui des deux ordres de gouvernement qui a les ressources
fiscales les plus importantes acquerrait A leur usage les armes de la pr6dominance
politique; (3) I'attribution des pouvoirs de taxer et de d6penser indique quels gouverne-
ments seront le mieux en mesure de transformer ces pouvoirs en instruments de contrale
6conomique.

D'une mani8re g6n6rale, il y a trois fagons d'envisager le partage du pouvoir de taxation .

L'une accorde cA chaque ordre de gouvernement des sources pr6cises d'imposition selon
ce qui semble ses besoins . Le seconde octrole au gouvernement central les sources

principales de revenus et remplace les taxes provinciales par d'importants transferts
inconditionnels . La troisi6me accorde aux deux ordres de gouvernement un acc6s 6gal A la
plupart des sources de revenus .

C'est A cette dernicre fagon que va notre prbf6rence. L'exp6rience de la plupart des
f6d6rations enseigne que toute tentative visant A r6partir les ressources fiscales en
fonction pr6cise de ce qui semble dtre les besoins, devient invariablement et rapidement
p6rim6e . La seconde faqon suppose un degr6 inacceptable de centralisation, et creuse un
foss6 sur le plan de la responsabilit6 entre le gouvernement qui d6pense et le contribuable
qui paye . La r6gle gesn6rale de I'acc6s 6gal des deux ordres de gouvernement A I'imp3t
souffrira, bien entendu, quelques exceptions . Un exemple saute aux yeux : le pouvoir
exclusif du gouvernement central de pr6lever des taxes d'accises et des droits de douane
est essentiel au maintien d'un march6 commun canadien . Le droit des provinces de
recourir A la taxation indirecte devrait 6galement 6tre accord6 de fagon A ce que l'impact
ne soit pas subi par des personnes de I'ext6rieur de la province .

La clarification des pouvoirs provinciaux en mati6re fiscale contribuera, espq§rons-le, A
6carter les frictions entre gouvernements comme celles qui sont survenues r6cemment
dans le domaine de l'industrie de la potasse en Saskatchewan .

10. Les «pouvoirs exceptionneis d'intervention du gouvernement central'),

Les pouvoirs exceptionnels d'intervention dans la sph6re provinciale que poss6de le
gouvernement central, de fa(;on expresse ou implicite en vertu de I'Acte de I'Ambrique d u

' Traduction de -overriding central powers ., expression utilisw6e par certains politicologues .
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Nord britannique, sont le pouvoir d'urgence, le pouvoir d6claratoire, le pouvoir de d6pen-
ser, les pouvoirs de r6serve et de d6saveu, et le pouvoir de nommer les lieutenants-gou-
verneurs . Ils m6ritent un examen minutieux car ils ont iM6 et sont A l'origine d'importantes
controverses f6d6rales-provinciales .

II y a des moments dans la vie des pays, en temps de guerre et en temps de paix (lors de
d6sastres naturels ou de crises 6conomiques graves, par exemple), ou des 6v6nements
extraordinaires imposent au gouvernement central l'obligation d'empi6ter de faeon transi-
toire et exceptionnelle dans des domaines normalement de competence provinciale . Le

temps est venu d'asseoir le pouvoir d'urgence, non plus sur I'interpr4btation judiciaire de la
clause «la paix, l'ordre et le bon gouvernement», qui apparalt dans I'AANB, mais plutat sur
une reconnaissance constitutionnelle explicite assortie de garanties expresses . Nous
disons cela parce que, d'une part, le pouvoir d'urgence actuel viole le principe de
souverainetib propre A chaque ordre de gouvernement et que, d'autre part, son usage
abusif pourrait mettre en danger notre r6gime f6d6ral . A I'avenir, si Ottawa veut invoquer
son pouvoir d'urgence, il devrait en exposer les raisons dans une proclamation, obtenir
I'approbation dans un d6lai raisonnable, de la Chambre des communes et d'une seconde
chambre rbform6e (que nous proposons dans la prochaine section); enfin le pouvoir
d'urgence ne devrait Atre accord6 que pour ur.e p6riode d6termin6e .

Le Parlement est autorisb, en vertu de I'alinba 92(10)c) de I'Acte de I'Amesrique du Nord
britannique, A d6clarer d'une manidre unilat6rale que certains ouvrages de nature locale»,
sis entibrement A I'int6rieur des fronti6res provinciales et relevant de la competence
provinciale, sont, soit d I'avantage g4bn6ral du Canada, soit A I'avantage de deux ou
plusieurs provinces, et, par voie de cons6quence, qu'ils rel6vent alors de la compbtence du

gouvernement central . Dans le pass6, ce «pouvoir d6claratoire» a servi A placer sous le
manteau de la compbtence f6d6rale des 6I6vateurs A grains, des pipe-lines et plusieurs
autres entreprises et ouvrages de nature locale . Le recours fr6quent A ce pouvoir sans le
consentement des provinces pourrait porter gravement atteinte A I'autorit6 des provinces .
Nous admettons toutefois que, dans une perspective historique, l'usage du pouvoir
d6claratoire a eu des effets b6n6fiques. Ainsi, il a facilitb le d6veloppement d'un rbseau
ferroviaire int6gr4§ et l'implantation d'un syst6me international de mise en march4b des
c6r6ales . Nous nous pronongons donc en faveur du maintien du pouvoir d6claratoire du
Parlement central mais son usage devrait, A notre avis, dtre subordonn6 au consentement
des provinces concernbes .

L'un des pouvoirs d'Ottawa les plus controversbs au cours des derni6res ann6es est sans
contredit le pouvoir de d6penser ses revenus A n'importe quelle fin, meme dans des
domaines de comp6tence provinciale . C'est grAce A ce pouvoir que se sont d6veloppbs les
programmes fort importants de soins m6dicaux et d'hospitalisation mis au point par le
gouvernement central . On peut dire qu'en g6n6ral les provinces ne s'opposent pas A
l'usage de ce pouvoir de d6spenser Iorsqu'iI sert A combattre les in6galit6s r6gionales ou A
faire b6n6ficier la plupart d'entre elles de paiements de p6r6quation . Mais les provinces
ont accusu& Ottawa d'u6tre allu& beaucoup plus loin, au point de s't&,tre immisc~ dans des
sph6res d'activitu&s des provinces d'une mani6re qui a sap6 leur autonomie et les a
contraintes A s'engager dans des programmes dont elles ne voulaient pas et dont elles
n'avaient pas besoin .
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A notre avis, ii faut conserver le pouvoir de d6penser afin qu'Ottawa soit en mesure, d'une
part, d'assurer aux provinces moins nanties une p6r6quation inconditionnelle et, d'autre
part, de garantir I'application de normes pan-canadiennes dans les programmes d'un
int6r(It g6n&al 6vident. Mais nous croyons 6galement que des restrictions s'imposent .
Chaque fois que le pouvoir de d6penser concerne des programmes d'int6r6t provincial,
son exercice ne devrait @tre permis que sous r6serve de la ratification de la seconde
chambre transformbe que nous proposons . Afin de prot6ger encore davantage I'autonomie
provinciale, les provinces devraient avoir le droit de se retirer de tout programme et de
recevoir, s'il y a lieu, une compensation fiscale .

Au nom du principe de I'4§galitq§ de statut, nous 6liminerions deux moyens dont dispose
Ottawa pour faire 6chec aux lois provinciales . En vertu de I'Acte de I'Am6rique du Nord
britannique, le lieutenant-gouverneur peut recourir au «pouvoir de rOserve», c'est-A-dire
refuser la sanction royale A une loi adopt6e par la I6gislature provinciale et la «resserver»
pour la sanction royale du gouverneur g6n6ral, en d'autres termes du cabinet f6d6ral . De
plus, ce mdme cabinet a le pouvoir de d6savouer une loi provinciale dans I'ann6e qui suit
son adoption. C'est ainsi que dans le pass6, au delA d'une centaine de lois provinciales
sont tombbes sous le couperet du pouvoir de d6saveu et environ soixante-dix autres ont
subi les effets du pouvoir de r6serve . Ces deux pouvoirs sont toutefois tomb6s progressi-
vement en d6subtude et on n'en fait plus usage aujourd'hui . Leur elimination consacrerait
la reconnaissance d'une situation de fait et, ce qui importe davantage, le droit, pour les
gouvernements provinciaux, d'agir comme des corps I6gislatifs souverains . Dans le m@me
ordre d'id6es, nous reconnaitrions I'4§galit6 constitutionnelle des deux ordres de gouverne-
ment en changeant le processus de nomination du lieutenant-gouverneur : dessormais la
reine nommerait le lieutenant-gouverneur sur avis du premier ministre de la province plutbt
que sur celui du premier ministre du pays . II ne s'agirait pas d'une innovation puisque
I'Australie nous a pr§c6dC, sur cette voie .

L'am6lioration des relations f6d6rales-provinciale s
On peut affirmer que I'efficaciti§ des relations intergouvernementales constitue un 6I6ment
fondamental, aussi important que le partage des comp6tences, dans tout r6gime f6d6ral .
La diminution du nombre de conflits intergouvernementaux, au Canada, repose donc en
grande partie sur I'Mablissement de relations harmonieuses entre les deux ordres de
gouvernement .

1. L'interdependance des gouvernements central et provinciau x

Nous avons d 4bjfi pr6conisL5 la clarification et la rationalisation des comp6tences constitu-
tionnelles des gouvernements central et provinciaux . II est toutefois impossible d'isoler
compl6tement les fonctions attribu4§es aux deux ordres de gouvernement et un certain
degr6 d'interp6n6tration, tant au niveau politique qu'administratif, est in8vitable .

Les rSles et du gouvernement central et des gouvernements provinciaux vont sans cesse
s'blargissant . Ainsi aujourd'hui, un gouvernement peut difficilement agir sans tenir compte
de I'autre . Un simple exemple suffit A illustrer la difficult6 : bien des gens sont en faveur d e
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la consolidation du contrSle provincial sur les ressources naturelles, mais ils veulent
6galement le raffermissement du contrSle central sur le commerce interprovincial et
international . Ce sont I A pourtant, A une o~poque oiu il incombe aux gouvernements d'4§tablir
les conditions de mise en march6 des ressources naturelles, deux comp6tences qui ne
peuvent tout simplement pas' s'exercer ind6pendamment I'une de I'autre . La mise en
eeuvre efficace d'une politique en ce domaine n6cessite donc des moyens susceptibles de
promouvoir une collaboration permanente entre les deux ordres de gouvernement .

Cette situation pr6vaut dans presque toutes les spNres de comp6tence constitutionnelle .
II est possible, nous I'avons d6montr6 dans la partie traitant du partage des compbtences,
de structurer les comp6tences constitutionnelles e I'interieur de vastes domaines d'activit6
et d'attribuer A chaque ordre de gouvernement des pouvoirs particuliers . Toutefois, pour
appliquer de fagon efficace une politique e I'ensemble d'un domaine d'activit6, il faut
souvent synchroniser des pouvoirs particuliers appartenant de droit aux deux ordres de
gouvernement . II s'ensuit 6galement que toute revision du partage des competences doit
s'accompagner de propositions visant e I'am6lioration du fonctionnement des mecanismes
des relations fibd6rales-provinciales .

2. Le bilan du «federalisme executih >

II nous faut des institutions capables de concilier et d'harmoniser les objectifs respectifs
des deux ordres de gouvernement : la croissance spontan6e, au cours des dernieres
annbes, d'un vaste r6seau de r6unions et de confbrences intergouvernementales, tant A
I'6chelon des ministres qu'A celui des fonctionnaires, en fait foi . Ce r6seau aW coiff6 du
nom de «f6deralisme executif» . On le denomme ainsi parce qu'il r6pond aux besoins de
I'interd6pendance en faisant appel A la negociation directe entre les organismes ex6cutifs
des deux ordres de gouvernement .

Au Canada, le «fo§deralisme executif» est largement responsable de I'adaptation de notre
systcme Msd6ral aux circonstances changeantes . II a A son cr6dit des rbussites remarqua-
bles dont celle, bien connue, d'avoir rendu possible la mise en eeuvre de la p6r6quation
des revenus des gouvernements provinciaux destin6e A r6duire les disparit6s r6gionales,
des programmes d'encouragement au d6veloppement 6conomique, des programmes de
services essentiels de sant6 et de bien-dtre social normalis6s A I'4§chelle du pays ainsi que
des programmes visant au transfert de ressources et de responsabilit6s fiscales du
gouvernement central aux gouvernements provinciaux .

Ces succ6s ne suffisent pas toutefois A masquer les faiblesses du procede ni sa part de
responsabilitb dans la crise que traverse actuellement I'unit6 canadienne . Le grand public
connait bien les confrontations publiques parfois acerbes entre dirigeants f6d6raux et
provinciaux provoqubes par ce f6d6ralisme exbcutif . La faqon de s'en servir a souvent
donne aux gouvernements provinciaux I'impression que le choix des prioritbs et des
conditions du gouvernement central les plarpait devant des faits accomplis et faussait leurs
propres priorit6s . Pour sa part, le gouvernement central s'est maintes fois offusqu6 de
I'attitude des dirigeants provinciaux qui se servaient du forum des conferences intergou-
vernementales pour faire mousser leurs int&@ts partisans au d6triment du gouvernement
central .
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Le spectacle des gouvernements du Canada se chamaillant constamment n'a contribu6 en
rien A diminuer le cynisme du public au sujet des affaires publiques . Le f.6d6ralisme
ex6cutif a mis en sc6ne un tableau montrant aux Canadiens un pays profondcment d4bsuni .
L'6volution particuli6re qu'a connue au Canada cette forme de relations intergouverne-
mentales a entrain§ un autre effet secondaire malheureux . II s'est en effet implantl§ hors le
cadre de nos institutions desmocratiques et parlementaires traditionnelles et a donn6
parfois l'impression d'@tre leur concurrent, sinon leur adversaire . C'est ce qui a port6
certains observateurs A se m6fier des conf6rences f6d6rales-provinciales et A leur imputer
une influence appauvrissante sur la vie d6mocratique canadienne .

3. L'avenir des relations f6d6rales-provinciale s

Le dossier r6cent des relations f6d6rales-provinciales au Canada nous permet de tirer une
lecon: dans un r6gime parlementaire f6d6ral, ou le cabinet exerce un role pr6pondbrant, la
pratique croissante du f6d6ralisme ex6cutif est in6vitable, voire n6cessaire . Toutefois, une
r6forme des m6canismes et de la proc6dure qui pr6sident A Ia . conduite des relations
f6d6rales-provinciales devient n~cessaire afin que ces relations servent, mieux qu'aujour-
d'hui, I'unO canadienne et la d4§mocratie .

La r6forme du processus des relations intergouvernementales pourrait emprunter deux
grandes voies . La premi6re aboutirait A I'institutionnalisation du f6dLsralisme ex6cutif dans
sa forme pr6sente de fapon cA fournir un cadre propice aux consultations, aux n6gociations
et aux prises de d6cisions . Ce nouveau mecanisme f6dibral-provincial rel6verait de la
confLsrence des premiers ministres laquelle deviendrait un instrument permanent de
gouvernement, express6ment reconnu par la constitution . II lui appartiendrait de coordon-
ner les politiques centrales et provinciales, de r6sorber les divergences et de d6terminer
les grandes priorit6s du pays . Cette voie ressemblerait par certains cStibs cA I'Australian
Loan Council, un conseil intergouvernemental reconnu par un amendement A la Constitu-
tion australienne et investi du pouvoir d'armster des d6cisions ex6cutoires relatives cA un
6ventail restreint de sujets .

Cette nouvelle approche aurait toutefois pour cons4§quence d'institutionnaliser les inconv4§-
nients de la formule actuelle . II lui manquerait en effet la discipline inhbrente au systbme
politique habituel qui, lui, permet le r6glement des conflits, si nbcessaire, par un appel
ultime A I'Mectorat . Au surplus, elle n'apporterait aucun stimulant pour d6velopper les
attitudes de coop6ration essentielles cA la mise en ceuvre efficace du f6d6ralisme ex6cutif .

La deuxi6me voie, celle que nous pr6f6rons, retiendrait, elle aussi, et la r6alitb et les
qualit6s du f6d6ralisme ex6cutif, mais elle I'int6grerait cA I'actuel r6gime parlementaire au
niveau des institutions du gouvernement central . Semblable int6gration se rbaliserait par le
remplacement du Si§nat actuel par une seconde chambre du Parlement canadien, laquelle
prendrait la forme d'un conseil de repr6sentants des gouvernements provinciaux .

4. Une nouvelle seconde chambre

Avant d'en arriver A la conclusion qu'une seconde chambre serait le mq§canisme le plus
appropri6 pour amf§liorer la conduite des relations f4§dbrales-provinciales, nous avon s
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passe en revue les fonctions exercees par les secondes chambres dans d'autres federa-
tions et les differentes formes que peut emprunter une telle chambre . Nous avons retenu
sept fonctions susceptibles d'etre exercees: (1) I'examen critique des projets de Ioi du
gouvernement central et leur amelioration, (2) la conduite d'enquetes, (3) la protection des
droits des minorites, (4) I'elargissement de la representation regionale des partis politiques
et le redressement du desequilibre cree e la chambre basse par le systeme electoral, (5)
I'apport d'un forum legislatif ou I'ascendant du pouvoir executif et la rigueur de la
discipline de parti seraient moindres, (6) la representation des gouvernements des provin-
ces sur une base plus equitable qu'e la chambre elue au suffrage populaire, leur donnant
ainsi plus d'influence sur les projets de loi federaux qui ont un impact direct sur les
questions d'importance provinciale ou regionale, et (7) I'encouragement A la consultation
federale-provinciale dans les domaines d'interet commun . Ces fonctions Wont pas toutes
la meme importance et certaines peuvent etre exercees par d'autres institutions dans la
mesure ou elles sont structurees e cette fin .

Parmi les diverses formes que peut revetir une chambre haute, nous avons examine le
Senat canadien actuel, un senat elu, la Chambre de la federation mise de I'avant dans le
Projet de Ioi sur la reforme constitutionnelle (1978) et enfin une seconde chambre dont Ies
membres seraient nommes par les provinces . Meme si I'on a souvent sous-estime I'utilite
du Senat actuel, il n'en demeure pas moins que parmi les sept fonctions d'une chambre
haute enumerees ci-dessus, il n'a vraiment exerce que les deux premieres . De plus le mode
de nomination n'a pas permis d'en faire un veritable protecteur des interets des regions et
des groupes au sein des institutions politiques centrales . En fait, compare aux chambres •
hautes des autres federations, le Senat canadien est peut-etre celui qui a le moins
contribue e faire sentir I'influence des regions ou des provinces sur les lois edictees par le
Parlement central .

II est evident qu'un senat elu jouirait d'un plus grand appui aupres de la population,
conviendrait bien e I'esprit d'une societe democratique et contribuerait enfin e creer un
foyer de decision qui ne releverait pas automatiquement du parti au pouvoir . Dans les
federations americaine et helvetique, ou le cabinet n'est pas responsable devant le
Parlement, I'experience d'une chambre haute elective s'est averee un succes . Par contre,
comme en fait foi I'experience australienne, un senat elu peut etre la source de serieuses
difficultes dans un systeme parlementaire comme le nbtre, ou il y aurait risque de conflit
entre le mandat confie par la population e ce senat Nu et celui confie e la Chambre des
communes, la seule devant laquelle le cabinet soit responsable . On risque egalement, dans
pareille chambre elective, de voir la discipline de parti primer les interets regionaux .

Nous avons aussi etudie soigneusement la proposition nouvelle mise de I'avant dans le
Projet de Ioi sur la reforme constitutionnelle (1978) . Le gouvernement voudrait etablir une
Chambre de la federation dont les membres seraient designes pour moitie par la Chambre
des communes et pour moitie par les assemblees legislatives des provinces, proportionnel-
lement au vote populaire obtenu e I'election precedant les nominations . Une chambre de
ce genre contribuerait sans doute e assurer une meilleure representation regionale des
partis politiques e Ottawa . Elle aurait egalement I'avantage, encore que cet avantage soit
plutbt superficiel, d'equilibrer les representations entre le gouvernement central et les
gouvernements provinciaux. Elle presente toutefois deux inconvenients majeurs. II faut
s'attendre d'abord e ce que ses membres fassent passer les interets de leur parti avant les
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intLsrt3ts de leur r6gion puisqu'ils n'auraient de comptes A rendre qu'au parti politique

central ou provincial qui les aurait nomm6s. Cette Chambre ne serait pas non plus en
mesure de jouer un rSle actif dans les relations intergouvernementales puisque ses
membres ne pourraient pas parler au nom des gouvernements provinciaux .

Enfin, la seconde chambre pourrait se composer de dbl6gations dont les membres seraient
nomm6s par les gouvernements provinciaux . Nous avons retenu cette derni6re formule et
proposons d'appeler cette institution nouvelle le «Conseil de la f6d6ration» . D'une part, le
Conseil aurait I'avantage de remplir cette fonction d'une chambre haute qui consiste A
permettre aux intbr@ts r6gionaux d'influencer les politiques et les lois centrales . D'autre
part, il permettrait d'institutionnaliser les m6canismes du f6d6ralisme ex6cutif, tout en leur
donnant, au sein du processus parlementaire, un caract6re confbdbral . Notre conclusion
rejoint les propositions du gouvernement de la Colombie-Britannique, du Comit6 consulta-
tif sur la Conf6d6ration de I'Ontario et des comit6s sur la constitution de I'Association du
Barreau canadien et de la Canada West Foundation .

5. Le Conseil de Is federation

Notre recommandation vise A remplacer le S6nat actuel par un Conseil de la f6d6ration
compos4§ de d§l6gations provinciales . Le gouvernement provincial pourrait donner des
directives A la d6l6gation le repr6sentant . Un ministre, ou . CA l'occasion le premier ministre
de la province, pourrait prC-sider cette d6l6gation .

Le Conseil aurait 60 membres au plus avec droit de vote, la repr6sentation des provinces

s'btablissant A peu pr6s au prorata de leur population respective . Cette repr6sentation

serait toutefois pond6r6e A I'avantage des provinces moins peupl4§es en limitant toute

province A un cinquicme des si6ges du Conseil . De plus, une province qui, A un moment

donn6, a compt4§ 25 p . cent de la population du Canada (le Qu6bec et I'Ontario par

exemple) serait assurLse d'un cinqui6me des siftes du Conseil . Cette formule donnerait
une repribsentation, si le nombre total de si6ges 6tait 60, de 12 si4bges A chacune des
provinces de I'Ontario et du Qu6bec, de 8 A la Colombie-Britannique, de 6 A I'Alberta, de 2

A I'Ile du Prince-Edouard et de 4 A chacune des autres provinces . Les territoires auraient

6galement le droit de si6ger, d6s qu'ils seraient constitu6s en provinces .

Nous recommandons aussi que les ministres du gouvernement central participent, A titre
de membres sans droit de vote, A tout d6bat, de fagon A pribsenter et dMendre les
politiques et les projets de Ioi de leur gouvernement devant le Conseil et ses comit6s . A
premi6re vue, cette derni6re proposition, qui prive le gouvernement central de tout droit de
vote, semble aller A I'encontre de la fonction que nous avons pr6conis6e pour le Conseil,
soit celle d'int6grer le f6d6ralisme ex6cutif dans les institutions parlementaires . Par contre,
il ne faut pas I'oublier, le gouvernement central conserverait la pr6rogative d'introduire les
projets de foi ordinaires devant le Conseil . Le vote de ce dernier ne constituerait par
cons6quent que la ratification ou le rejet de propositions 6manant du gouvernement
central dans des domaines qui int§ressent les provinces ou d'accords d6j A n4§goci6s avec
elles . Dans pareil contexte, une dMibgation centrale jouissant du droit de vote apparaitrait
irr6guli6re .
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Nous comprenons la crainte de certains de voir les provinces se servir d'un pareil Conseil
pour faire obstacle aux projets du gouvernement central. A ceux-IA nous repondons
d'abord que I'exigence d'un vote des deux-tiers du Conseil, lorsqu'il s'agit d'une question
de grande importance pour les provinces, serait un progres par rapport e la prime e
l'intransigeance que constitue la regle de I'unanimite qu'a fait sienne la conference des
premiers ministres . Nous leur faisons remarquer en outre que la publicite des reunions du
Conseil obligerait les provinces e adopter des positions qui resisteraient e la critique du
public . Enfin, nous soulignons e leur intention que le caractere suspensif du droit de veto
aurait deux effets : d'une part, il inciterait le gouvernement central e presenter des projets
qui ne soient pas susceptibles d'ctre differes par le Conseil ; d'autre part, il encouragerait
les delegues des gouvernements provinciaux e s'entendre sur des amendments qui ne
risquent pas d'etre infirmes par la chambre basse . Nous croyons que la majeure partie des
travaux preparatoires aux reunions du Conseil serait effectuee au niveau des comites .

Nous envisageons de soumettre le vote du Conseil e differentes regles de majorite et e
varier le delai du veto suspensif, selon les diverses categories de projets de loi . Les
matieres de competence exclusive du Parlement central n'auraient pas e obtenir I'appro-
bation du Conseil . Pour les matieres de competence concurrente, avec preponderance du
Parlement central, le veto suspensif du Conseil agirait pendant un delai relativement court .
Toutefois, dans ces memes matieres de competence concurrente, lorsque la preponde-
rance appartient aux provinces, ou encore lorsque la constitution attribue la competence
legislative au Parlement central et la competence administrative aux provinces, le veto
suspensif du Conseil aurait un effet de plus longue duree . Quant A Ia ratification des traites
portant sur des matieres de competence provinciale, elle serait assujettie e un mode
special d'approbation selon les formules enoncees dans la liste de nos recommandations,
au chapitre 9. Cette modalite s'appliquerait egalement e I'exercice du pouvoir central de
depenser dans des matieres de competence provinciale et e la ratification de la proclama-
tion de I'etat d'urgence . Enfin, les nominations federales e la Cour supreme et e certains
organismes administratifs autonomes, tels la Commission canadienne des transports et
I'Office national de Itnergie, necessiteraient I'approbation du comite competent du
Conseil de la federation . Nous proposons finalement la formation d'un comite permanent,
compose des presidents et de quelques membres des deux chambres, qui aurait pour
teche d'identifier la nature des projets de Ioi et des traites et, par IA, les pouvoirs que le
Conseil pourra exercer .

L'etablissement d'une chambre haute de ce genre constituerait evidemment un change-
ment radical . Le Senat ne serait plus -la chambre de seconde reflexion» ou l'on medite les
projets de Ioi de la Chambre des communes . II cesserait aussi de jouer son role
d'organisme enqueteur sur diverses questions . Ces deux fonctions seraient confiees e un
systeme restructure de comites de la Chambre des communes . Contrairement au Senat
actuel, le Conseil de la federation, dont seuls la forme, les pouvoirs et le fonctionnement
ont ete ebauches, deviendrait une institution en mesure de contribuer d'une maniere
determinante e ce que les vues des gouvernements provinciaux soient considerees avant
que le gouvernement central ne prenne quelque initiative pouvant avoir un impact sur des
domaines dans lesquels les provinces ont un legitime interet . Pareille institution favorise-
rait des relations federales-provinciales plus harmonieuses .
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6. Mecanismes suppiementaires pour I'amelioration des relations federaies-provincia-
les

Le Conseil de la fed6ration que nous proposons comme seconde chambre du Parlement
n'6liminerait pas la necessitb des conf6rences et r6unions intergouvernementales. Pour
que la Conf6rence des premiers ministres accomplisse un travail plus efficace, nous
preconisons deux mesures . La premi6re vise la convocation r6guli6re d'une conf6rence
annuelle tandis que la seconde permet la tenue de conferences supplementaires A la
demande d'un gouvernement qui obtiendrait I'appui d'une majorit6 simple des dix autres
gouvernements . Nous recommandons de plus la creation d'un comite des politiques
canadiennes qui serait compos4~ des onze ministres des affaires intergouvernementales .
Ce comit4§ serait charg~ de dresser l'ordre du jour des conf6rences, de coordonner les
recherches pr6paratoires et I'6taboration des propositions et aussi de s'assurer de la mise
en eeuvre des accords conclus A ces conf6rences .

En raison de la possibititb, toujours existante dans une f6d6ration, de chevauchement des
politiques gouvernementales, nous proposons rsgalement I'6tablissement d'un comit6
permanent composi§ de hauts fonctionnaires et de sp6cialistes, reprobsentant tous les
gouvernements . On lui confierait le mandat d'etudier de fagon suivie la question du double
emploi des politiques et des programmes . Notre derni6re recommandation vise A ce que
les differentes legislatures exercent un plus grand contrSle sur les relations f6d6rales-pro-
vinciales . A cette fin, la Chambre des communes et chaque assemblbe I6gislative 6tabli-
raient un comit4§ permanent chargib d'examiner les activit6s des principales confbrences
f6d6rales-provinciales ainsi que les accords qui y sont conclus par le gouvernement central
et les gouvernements provinciaux .

Notre objectif est double : d'abord voir A ce que I'interd6pendance f6d6rale-provinciale,
inevitable dans une f6d6ration moderne s'exprime avec plus de souplesse et d'efficacit6 ;
ensuite diminuer les tensions provoqu6es par deux ordres de gouvernement qui dans le
pass6 ont eu tendance e agir chacun de son c6t6, sans trop respecter les interets de
I'autre .

La Cour supreme et le pouvoir judiciaire

Au Canada, la Cour supr9me decide en dernier ressort de la validite des lois centrales et
provinciales et tranche, au besoin, tout litige qui survient entre les deux ordres de
gouvernement . C'est elle, somme toute, qui a la responsabilites de veiller au partage
constitutionnel des comp6tences . A ce titre, elle joue un role tellement vital dans I'6volu-
tion du f6d6ralisme canadien qu'il est n6cessaire non seulement qu'elle soit ind6pendante
des deux ordres de gouvernement mais aussi qu'elle soit perque comme Mant, ind6niable-
ment, ind6pendante.

Actuellement, I'existence m~§me de la plus haute cour du pays depend d'une loi ordinaire,
adopt6e en 1875, que le Parlement central peut modifier A volont6 . De plus, ses membres
sont nomm6s par le seul gouvernement central .
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Meme si la Cour supreme a, dans fa pratique, manifeste une grande independance, nous
croyons que le temps est venu de consacrer cette indespendance aux yeux de tous, en
enchessant dans une constitution renouvelee I'existence et I'ind6pendance de la Cour
supr@me et du pouvoir judiciaire en general . II devient d'autant plus important d'assurer
cette ind6pendance, tant dans les faits qu'en apparence, de nos cours de justice, et
particulierement de la Cour supreme, que nous recommanderons plus loin d'integrer dans
la constitution un certain nombre de droits fondamentaux .

1. La juridiction de la Cour suprem e

La Cour supreme actuelle possede une juridiction fort etendue . Elie exerce une juridiction
d'appel en toutes matieres, aussi bien constitutionnelles que non constitutionnelles, et
interprete aussi bien les lois provinciales que les lois centrales .

Deux questions fondamentales viennent naturellement e I'esprit quand on cherche e definir
la juridiction de la Cour. Devrait-elle @tre une cour constitutionnelle specialisee et n'enten-
dre que des causes de nature constitutionnelle ?

Devrait-on limiter sa juridiction A I'interpretation des lois centrales et laisser aux cours
d'appel des provinces le soin de decider en dernier ressort de I'interpretation de toute loi
provinciale?

II est un facteur qui entre ici en ligne de compte de fa pon particuliere : ii s'agit de la dualite
du systeme de droit canadien. Le Quebec, en effet, a conserve, depuis I'Acte de Quebec
de 1774, un systeme de droit civil, tandis que les autres provinces ont adopte le systeme
de common law .

Bien qu'une cour constitutionnelle de modele europeen, semblable e celle de la Republi-
que fed6rale allemande, constitue une approche valable, nous avons plut3t opte en faveur
d'une cour supr@me avec juridiction d'appel en toutes matieres impliquant des questions
constitutionnelles et non constitutionnelles . La difficuft de departager les aspects consti-
tutionnels de ceux qui ne le sont pas est grande dans bien des cas . De plus il est desirable
que les membres de la cour puissent prendre en consideration tous les points de droit
lorsqu'ils se prononcent dans un litige .

La cour devrait conserver sa juridiction en matiere de renvoi sur un point de droit soumis
par un gouvernement . II s'agit IA d'une methode utile et expeditive de regler des questions
constitutionnelles et d'eviter de longs et couteux proc6s. Nous recommandons cependant
que les gouvernements provinciaux aient le m@me droit que le gouvernement central de
referer directement e la Cour supreme toute question de nature constitutionnelle pour
obtenir une opinion .

II en est qui pretendent que fa juridiction de la Cour supreme devrait etre limitee aux seules
lois centrales . Ils alleguent qu'une cour superieure provinciale, du fait qu'elle est form6e de
juges plus pres des besoins des communautes provinciales, est mieux en mesure d'inter-
preter les lois des provinces . Ils ajoutent que cela est particulierement vrai au Quebec vu
que son systeme de droit est different . Plusieurs avocats du Quebec ont d'ailleurs affirme
que le droit civil devrait etre exclusivement interprete par des juges de formation civiliste ,
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et non par une Cour supr@me ou ces juges se retrouvent en minorite . Certains ont meme
soutenu qu'un systeme qui eliminerait I'audition des causes de droit civil permettrait de
reduire le nombre de juges quebecois si6geant e la Cour supr@me .

Nous croyons, au contraire, qu'il y a de nombreux avantages e conserver une cour
generale d'appel, au niveau central, pour interpreter toutes les lois, quelle que soit leur
provenance. Nous sommes convaincus, 6galement, qu'il est important que le Quebec soit
aussi present dans les institutions centrales que toutes les autres provinces . Nous
attachons une importance toute particuliere au role symbolique de la Cour supr@me en
qualite de cour generale d'appel pour tous les Canadiens . II est essentiel que la structure
de la cour soit repensee de maniere e refleter aussi bien la dualite juridique du pays que,
sur un plan plus global, sa dualite politique .

Par ailleurs, afin de rendre la Cour supreme plus accessible A tous les Canadiens, A titre de
cour generale d'appel, nous proposons qu'un fonds special soit etabli afin de rembourser
les frais de deplacement des parties lorsque, de I'avis de la Cour, la situation le justifie .

2 . La composition et la structure de la Cour supreme

En prenant pour acquis que la Cour supreme exercerait, dans une nouvelle constitution,
une juridiction generale d'appel s'6tendant, en toutes matieres, aux lois centrales aussi
bien qu'aux lois provinciales, y compris celles du Quebec, nous proposons une Cour
legCrement Margie, composee de onze juges, dont cinq seraient choisis parmi les juges ou
les avocats de formation civiliste, et six, repartis sur une base regionale, parmi les juges ou
les avocats de formation de common law .

Pour faciliter son fonctionnement, la Cour serait divisee en trois bancs . Le premier, de
juridiction provinciale, serait compose de deux chambres, la chambre civile, formee des
juges de formation civiliste, qui entendrait les causes concernant les lois du Quebec, et la
chambre de common law, formee des juges de formation de common law, qui entendrait
les causes concernant les lois des autres provinces . Le second banc, de juridiction
federale, entendrait les causes concernant les lois centrales et son quorum serait de sept
ou neuf juges . Le troisieme banc, de juridiction constitutionnelle, serait forme des onze

juges de la cour .

Nous proposons cette structure interne et cette representation presque egale de faron e
refleter, au niveau de Ia Cour supreme, les deux systemes de droit ainsi que la dualite
politique, plus fondamentale, de la realite canadienne . Nous attachons une grande impor-

tance e la necessite vitale pour le Quebec de voir en la Cour supreme une espece d'ange
gardien qui serait en mesure de repondre au besoin que ressent le Qu6bec de proteger les
responsabilites que la constitution lui attribue en raison de son h6ritage distinctif. A

compter du moment ou l'on accepte le principe de la dualite canadienne, la Cour supreme
devient surement I'endroit par excellence, dans notre structure constitutionnelle, ou il
importe de le consacrer. Nous avons mis en relief dans notre rapport la necessit6
d'exprimer par un federalisme reconstitue les elements de dualit6 et de regionalisme ; notre

proposition d'un Conseil de la federation permettrait I'expression du second element, le
regionalisme, et ferait equilibre au premier, la dualite, exprime par la direction donnee A la

restructuration de la Cour supreme .
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3. La nomination des Juges de Is Cour supreme

Pour assurer I'independance formelle et la crbdibilitq~ de la Cour suprdme du Canada en sa
qualiti§ d'arbitre impartial dans le systc?me f6d6ral, nous recommandons de changer le

processus actuel de nomination par le gouverneur g6n6ral sur recommandation du seul
cabinet central . Nous recommandons que le gouvernement central continue A nommer les
juges, mais seulement apr6s avoir consulti§ le gouvernement qu6b6cois dans le cas des
juges de formation civiliste et les neuf autres gouvernements provinciaux dans le cas des
juges de formation de common law . Pour s'assurer que des consultations s6rieuses aient
bien eu lieu, nous proposons que chacune des nominations soit approuvf§e par un comit6
de la Chambre de la f6d6ration .

Nous proposons que le juge en chef soit choisi parmi les membres de la Cour . Comme sa
nomination e la Cour aurait 4M6 prbc6d6e d'une consultation avec les autorit,.&s provincia-
les, nous ne croyons pas n6cessaire de r6p6ter le processus de consultation . La nomina-
tion serait faite par le gouvernement central . Son mandat s'estendrait sur une p6riode
pr6d6termin6e et ne serait pas renouvelable . Un mandat non renouvelable permettrait une
alternance p6riodique entre les juges de formation civiliste et ceux de formation de
common law et un partage des tAches administratives .

Pour nous assurer encore davantage de I'ind6pendance de la Cour supr6me, nous
sugg4brons de pr6ciser dans un article de la Constitution que toute destitution soit ri§serv4§e
au gouvernement central sur adresse conjointe des deux chambres du Parlement .

4. La nomination des Juges des autres cour s

En vertu de I'article 96 de I'Acte de I'Am6rique du Nord britannique, les juges des cours
supbrieures des provinces sont nomm6s par le gouvernement central . A notre avis, il s'agit
d'un vestige anachronique de la centralisation f§dbrale . Nous sugg6rons que chaque
gouvernement provincial nomme lui-m6me les juges de toutes les Cours provinciales, mais
non sans avoir consultu&, dans le cas des juges de la Cour d'appel .et de la Cour sup6rieure,
le gouvernement central, puisque ces cours sont impliqu4bes dans I'interpr6tation des lois
centrales. Le gouvernement central continuerait A nommer seul les juges de la Cour
f6d6rale .

Modification et adaptation de la constitutio n

La structure institutionnelle de gouvernement, peu importe le systeme politique, n'6chappe
pas, Va longue, aux modifications qu'impose I'&olution des conditions sociales, 6conomi-
ques et politiques . Toutefois, dans un r6gime f6deral, ces changements structurels reve-
tent une importance particuli6re du fait des r6percussions qu'ils peuvent avoir sur les
pouvoirs respectifs de deux ordres de gouvernement .

1 . L'equilibre constitutionnel : souplesse et rigidite

Dans le contexte d'un r6gime f6dbral, les imp6ratifs de flexibilit6 et de rigidit6 sont
fatalement contradictoires . D'une part, la constitution doit avoir les qualit6s n6cessaires
d'adaptation aux situations et aux besoins nouveaux . D'autre part, le r6gionalisme m@me ,
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qui rend le f6d6ralisme n6cessaire, favorise une formule de modification assez rigide pour
rassurer les gouvernements provinciaux quant A leurs attributions constitutionnelles . L'un
des buts d'une nouvelle constitution canadienne est justement la sauvegarde du dualisme
et du r6gionalisme. II est donc essentiel que la modification de la constitution et son
adaptation soient assez souples pour bviter les frustrations mais assez rigoureuses pour
prot6ger ad6quatement les garanties inscrites dans la constitution .

Si aucun des deux ordres de gouvernement ne doit 6tre subordonn8 A I'autre, ni l'un ni
I'autre ne peut @tre investi de la pr6rogative de modifier, en dernier ressort, la constitution

dans ses aspects qui touchent A la fois les gouvernements central et provinciaux. Seule

une formule les mettant tous deux en cause est acceptable .

Une formule expresse de modification constitutionnelle n'est 6videmment pas la seule
fa(;on de changer les cadres d'une f6d6ration . L'interpr6tation judiciaire, la coutume et les
conventions, ainsi que les ententes f6d6rales-provinciales, constituent d'autres moyens
importants de favoriser I'6volution constitutionnelle . D'ailleurs, le Canada a souvent, au
cours de son histoire, eu recours 6 ces autres moyens d'adaptation .

2. La formule d'amendement constitutlonne l

Les 16gislatures provinciales d6tiennent, depuis 1867, I'autorit6 requise pour modifier leur
propre constitution, hormis la fonction de lieutenant-gouverneur . Pour sa part, le Parle-
ment canadien a le pouvoir, depuis 1949, de modifier unilat6ralement les dispositions de l a

Constitution du Canada» qui concernent exclusivement I'autoritb centrale . Malgr6 les
importantes conf6rences f6d6rales-provinciales qui se sont succ6d6 depuis 1927 dans le
but d'en arriver 6 un accord sur une formule de modification pour ces domaines qui
rel6vent A la fois des gouvernements central et provinciaux, tous les efforts se sont av6r4§s
vains . II est important, croyons-nous, qu'une nouvelle constitution f6d6rale comporte une
formule de modification pour les domaines qui int6ressent les deux ordres de gouverne-
ment. Nous estimons 6galement que pareille formule doit pond6rer les impbratifs de Ia
flexibilit6 par ceux de la rigidit6 . II va de soi qu'elle devrait dtre exciusivement canadienne .

Une formule d'amendement constitutionnel doit comporter deux composantes distinctes :
premi6rement, la d6finition des sujets de comp6tence dont la modification n6cessite le
consensus des gouvernements central et r6gionaux ; deuxi6mement, une d6finition de ce
consensus .

Nous proposons d'incorporer dans la premi6re composante les 6I6ments suivants de la
constitution : le partage des comp6tences I6gislatives, les caract6ristiques fondamentales
des deux chambres du Parlement, I'existence et la composition de la Cour supr6me du
Canada ainsi que le mode de nomination et de destitution de ses juges, les fonctions de
gouverneur g6n6ral et de lieutenant-gouverneur, la liste des droits fondamentaux, la
reconnaissance des langues officielles et les droits linguistiques connexes, de mCme que la
formule d'amendement constitutionnel .

Notre deuxi6me composante, la d6finition du consensus, a fait l'objet, au cours des
ann6es, de diverses propositions .
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Alors que toutes pr6voient I'assentiment des deux chambres du Parlement, elles ne
concordent pas sur la forme que devrait prendre la ratification qui peut s'effectuer soit au
niveau des I6gislatures ou des gouvernements provinciaux, soit par voie de r6f8rendum . II
n'y a pas d'unanimitub non plus sur le nombre de provinces qui devraient manifester leur
accord .

La ratification par les I6gislatures ou gouvernements provinciaux abt4§ retenue dans
plusieurs propositions . Parmi les mieux connues, mentionnons la formule Fulton-Favreau
pr6sent6e en 1964, qui aurait exigb le consentement de toutes les provinces, et la Charte
de Victoria de 1971, qui aurait requis I'approbation de la majoritb des I6gislatures
provinciales, cette majorit6 devant comprendre les provinces dont la population comptait
25 p. cent de la population totale, aujourd'hui le Qu6bec et I'Ontario, deux des quatre
provinces de I'Atlantique et deux des quatre provinces de I'Ouest A condition qu'elles
reprbsentent au moins 50 p . cent de la population de la r6gion . Plus r6cemment, le Comitb
sur la constitution de I'Association du Barreau canadien a recommand6 une version
modifibe de la formule de Victoria ; I'Alberta ou la Colombie-Britannique devrait @tre l'une
des deux provinces de I'Ouest dont I'accord est n6cessaire. Les gouvernements de
I'Alberta et de la Colombie-Britannique ont pour leur part demand6 que l'on accorde 9 leur
province un droit de veto en matidre d'amendement constitutionnel .

Toutes ces propositions, craignons-nous, introduiraient un 6I6ment de tr6s grande rigidit6
et il serait difficile d'en arriver A une entente sur des modifications A la constitution . Par
contre, si la ratification doit incomber aux I6gislatures provinciales, une formule de ce
genre s'av6re n6cessaire afin de rassurer les provinces les plus populeuses et les
principales r6gions du pays sur le fait que leurs intibrr3ts ne seront pas tout simplement
ignor6s .

Nous avons aussi examin6 la formule rbf6rendaire comme mode de ratification des
amendements constitutionnels . C'est d'ailleurs la procbdure en vigueur dans les f6d6ra-
tions helv6tique et australienne . En effet, dans le contexte de la repr6sentation accordf§e
aux gouvernements provinciaux dans notre recommandation d'une nouvelle seconde
chambre oiu ils seraient appel6s non seulement A approuver tout amendement constitu-
tionnel mais m6me A en proposer, nous en sommes venus A la conclusion qu'un processus
de ratification comportant obligatoirement un rbf6rendum conviendrait mieux que I'appro-
bation par les I6gislatures provinciales . Pareille proposition aurait aussi I'avantage d'impli-
quer tous les citoyens dans un domaine aussi important que la modification de leur
constitution .

L'approbation des amendements qui int6ressent les deux ordres de gouvernement se
ferait en deux 6tapes . D'abord, I'amendement devrait dtre adoptb par la Chambre de s

7 communes et par le Conseil de la f6d6ration A la majoritb des voix dans Ies deux cas .
Ensuite, il serait soumis A un r6f6rendum A la grandeur du Canada et subordonnu& A
I'acceptation d'une majorit6 de chacune des quatre r6gions suivantes du pays, soit les
provinces de I'Atlantique, le Qu6bec, I'Ontario et les provinces de I'Ouest . Nous nous
sommes demandb si l'on ne devait pas consid6rer la Colombie-Britannique comme une
cinqui6me r6gion . Toutefois, vu sa population, nous avons conclu que ses int6rots seraient
sauvegard6s du seul fait de la proportion que le vote de sa population reprbsenterait par
rapport au vote total de la r6gion .
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3. La delegatlon des pouvoir s

Meme si certaines formes de d6lL5gation des pouvoirs administratifs entre le gouvernement
central et celui des provinces sont permises, les tribunaux ont d4bcid6 que I'Acte de
I'Am6rique du Nord britannique n'autorise pas la d6lbgation de pouvoirs I6gislatifs (dbl6ga-
tion interparlementaire) d'un ordre de gouvernement A un autre . En r6gle g6nerale, on s'est

montr4§ peu dispos4~ A envisager la delegation des pouvoirs 18gislatifs, seule la formule
Fulton-Favreau faisant exception A cette tendance. Nous croyons que cette h6sitation est

due A la crainte excessive qu'une trop grande d6l6gation des pouvoirs s'ensuivrait,
d6truisant ainsi I'6quilibre constitutionnel . Pour notre part, nous sommes d'avis que des
dispositions autorisant la d6l6gation des pouvoirs I6gislatifs, A condition qu'elles soient
accompagn6es de garanties suffisantes, constitueraient un moyen utile non seulement de
r6aliser une plus grande flexibilitLs, mais aussi de r6pondre aux besoins particuliers des
diff6rentes provinces (le Qu6bec surtout), sans avoir A appliquer A toutes les provinces
I'accord ou la mesure faisant l'objet de la d0ftation .

Nous proposons donc que la nouvelle constitution reconnaisse aux gouvernements central
et provinciaux le droit de se d6l6guer mutuellement, apr6s entente, tout pouvoir I6gislatif, A
condition que cette dbl6gation soit assujettie A un examen pq§riodique et qu'elle s'accom-
pagne d'une compensation d'ordre fiscal lorsque la situation s'y prMe .

La r6forme 6lectorale et la Chambre des commune s

Le fonctionnement harmonieux et efficace d'un r6gime f6d6ral repose en grande partie sur
le degr6 de repribsentativit4b que projettent les activit6s des institutions centrales aupr6s
des grandes collectivit6s de la f6d6ration .

Notre analyse des exp6riences Ocues par d'autres f6dbrations nous enseigne que la
polarisation r6gionale des partis politiques au sein du parlement central est le signe
avant-coureur de la d6sint6gration 6ventuelle du r6gime. Ce ph6nom6ne ronge I'unit6
f6d6rale . Comme nous avons observ6 des manifestations de cette tendance au Canada
nous avons conclu que la r6forme Mectorale 4§tait non seulement urgente mais qu'on
devrait lui reconnaitre une grande priorit6 .

A vrai dire, nos 4Nections donnent une fausse image de notre pays et laissent croire que
certaines provinces font bloc derri6re certains partis f6d6raux . Le Qu6bec, par exemple, a

depuis des ann6es donn6 une 6crasante majorM de ses siftes A la Chambre des

communes aux lib4§raux . Ainsi aux 6lections de 1974, les libbraux ont obtenu 91 p . cent des

si6ges avec seulement 54 p. cent du vote populaire . Lors de la meme 6lection, les

conservateurs d6crochaient, au Qu6bec, la deuxi6me place au scrutin populaire alors que
le Cr6dit Social avec moins de votes dans I'ensemble de la province, faisait 6lire quatre fois
plus de di§putts . Aux 6lections de 1972 et 1974, les Albertains n'6lirent que des candidats

du parti conservateur; pourtant deux Mecteurs sur cinq avaient appuy6 d'autres partis . Ces

exemples"n'ont rien d'exceptionnel . En vertu du syst6me electoral actuel, le parti recueil-
lant le plus fort pourcentage du vote populaire repoit une part disproportionn6e des si6ges

parlementaires dans chaque province . La concentration r6gionale de la repr6sentation des
partis politiques s'en trouve fortement accentu6e, rendant d'autant plus difficile pour u n
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parti politique la tache de bien reprasenter les principales regions du pays a la Chambre
des communes .

Ce genre de situation, dans un pays aussi diversifia que le Canada, provoque un sentiment
d'alianation et d'exclusion du pouvoir . Les gens des provinces de I'Ouest, en particulier,
acceptent de moins en moins le nombre disproportionna de deputes quebecois au caucus
du parti liberal ou ils sont sous-reprasentas . Par ailleurs, si le caucus conservateur
comprenait plus de daputas quabacois reprasentant ainsi de faqon plus adequate le vote
populaire de cette province, il serait mieux en mesure de comprendre et de reflater les
intarets des Quabacois .

1. Vers une mellleure representation electoral e

La situation actuelle nuit a I'unita canadienne . Aussi proposons-nous d'y apporter un
correctif par la refonte du systame alectoral . Nous maintiendrions le systame actuel oci
chaque comta est reprasenta par un seul daputa alu a la majorita des voix, en raison des
liens directs qu'il crae entre I'alecteur et son daputub, mais nous y ajouterions un alament
de representation proportionnelle . Le nombre total des sieges aux Communes serait
augmenta d'environ soixante . Les sieges supplamentaires seraient attribuas aux partis
politiques en fonction des pourcentages du vote populaire, puis dacernas a des candidats
inscrits sur des listes que les partis auraient rendu publiques avant les alections .

Nous avons prafara octroyer ces sieges a ceux dont le nom figurait sur les listes atablies
par les partis avant I'alection, plutSt qu'aux candidats qui terminent au second rang dans
certaines circonscriptions. Ce faisant, en effet, nous pravenons toute allegation a I'effet
que ces nouveaux membres seraient des deputes de second ordre, et nous encourageons
les partis a utiliser ces listes de maniare a attirer en leur rang des candidats qui,
autrement, manifesteraient quelque reticence a se lancer en politique .

Nous avons atudia minutieusement, avec I'appui d'experts, plusieurs faQons de raaliser
cette representation proportionnelle . Une faqon consiste dans I'allocation des soixante
sieges en fonction du vote recueilli par un parti a l'intarieur de chaque province, les sieges
supplamentaires atant alors dacernas a ces partis qui, autrement seraient proportionnelle-
ment sous-reprasentas . Une autre faqon reside dans la distribution des soixante sieges en
fonction du vote recueilli a la grandeur du pays et I'application de la formule connue sous
le nom de d'Hondt relative a la distribution provinciale des sieges parmi les partis . La
seconde mathode d'allocation des sieges est plus complexe, plus difficile a comprendre
pour les alecteurs, mais elle a le marite de raduire les possibilitas de gouvernement
minoritaire .

Traditionnellement, les Canadiens ont exprima la crainte qu'un systame de representation
proportionnelle aboutirait souvent a des gouvernements minoritaires et par consaquent, a
des cabinets faibles et instables . A I'analyse, en appliquant notre proposition de syst8me
electoral combine a chacune des elections fadarales depuis 1945, on en arrive aux
constatations suivantes : selon la formule de 280 comtas alisant un seul reprasentant,
auxquels s'ajouteraient soixante sieges pour ratablir la proportion au niveau de la repr6-
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sentation, la repr6sentativit6 de chaque parti aux Communes aurait 6tb plus large et le
nombre de gouvernements minoritaires aurait 6t6 sensiblement le m6me .

2. Pour une Chambre des communes plus efflcac e

L'6largissement de la d6putation A la Chambre des communes ouvrirait la voie A une
analyse plus pouss6e, A I'int6rieur des comit6s, des projets de loi du gouvernement .
Jusqu'ici, les d4§put4§s ont manqu6 A la fois de temps et d'exp6rience pour participer plus
s6rieusement aux travaux des comit6s . Cette situation aM6 une entrave importante A
toute tentative de raffermir le role des comit6s . Le travail en comit6 est sans cesse
interrompu, A la fois par les probl6mes de comt4§ qui exigent bien sQr beaucoup d'attention
et par les s6ances r6guli6res de la Chambre . Les d6put6s suppl6mentaires, n'ayant pas la
charge d'un comt6, apporteraient une contribution importante aux comit6s .

Deux raisons fondamentales nous incitent A croire que le temps est propice au renforce-
ment du syst6me des comitbs de la Chambre des communes . D'abord, I'accroissement de
la responsabilit6 du cabinet devant la Chambre au moment m@me ou les critiques
consid6rent qu'il prend un ascendant trop marqu6 sur elle . Ensuite, la capacit6 des
comit6s d'assumer les fonctions que le Si§nat remplissait de fapon si utile, c'est-A-dire
I'examen critique et I'amblioration des projets de loi, ainsi que la conduite des enqu@tes .
En effet la nouvelle seconde chambre que nous proposons sera moins apte A remplir ces
fonctions particuli6res quoique mieux 6quip6e pour d'autres .

Nous exprimons I'espoir qu'une meilleure repr6sentativit6 des partis politiques A la
Chambre des communes, Me A une plus grande efficacit6 de cette Chambre, concourrait A
diminuer le sentiment d'ali6nation et d'impuissance que trop de Canadiens ressentent A
I'4§gard de leurs institutions centrales . L'unitb canadienne en sortirait grandie .

Les droits individuels et collectifs

Plus d'un &8nement r6cent dans I'histoire canadienne nous convainquent de la n6cessitb
d'apporter une protection constitutionnelle A certains droits fondamentaux . L'internement,
en Colombie-Britannique, durant la Seconde Guerre mondiale, d'un groupe de personnes
d'origine japonaise, -plusieurs d'entre elles btaient n6es au Canada et avaient la citoyen-
net4§ canadienne-, la crise d'octobre 1970 au Qu6bec, les r6centes r6v6lations des
activit6s illbgales de nos forces polici6res et I'expansion sans cesse grandissante du
pouvoir des gouvernements, nous forcent A nous interroger sur la garantie de la protection
des droits des citoyens . II existe un lien vital entre la protection des droits fondamentaux et
I'unitb canadienne . En effet, ce n'est que si les Canadiens, individuellement et collective-
ment, ne se sentent pas menac6s dans leurs droits, qu'ils sauront adopter une attitude
positive face aux changements et qu'ils seront pr8ts A s'en accommoder .

Plusieurs organismes ont fait une 6tude approfondie de la question des droits fondamen-
taux. Parmi eux, I'Association du Barreau canadien, le ComM mixte du Parlement qui a
examinq§ le projet de loi sur la r6forme constitutionnelle pr6sentLse en 1978, et enfin diver s
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comit6s ou commissions cr66s par les provinces . La Commission de I'unit§ canadienne
s'est int6ress6e A la question des droits fondamentaux dans le contexte d'une r6forme
constitutionnelle globale . Elie ne s'est donc pas arr6t4§e aux d6tails .

On peut ranger les droits en trois cat6gories relativement distinctes . Une premi6re
comprend les droits individuels reconnus presque universellement par les peuples libres
comme droits fondamentaux . Ce sont les droits politiques, telles Ia libertl§ d'expression et
la libert6 d'association, les droits juridiques, tels le droit A la s4§curit4§ et le droit A une
audience impartiale, les droits A I'6galit6, tel le droit de ne pas 6tre l'objet de discrimina-
tion ; les droits 6conomiques, tels le droit A la propri8t4§ et le droit A I'emploi . La seconde
cat6gorie embrasse les droits que poss6dent les individus en raison de leur appartenance
A un groupe particulier. Les droits scolaires accord6s par I'Acte de I'Am6rique du Nord
britannique A certaines confessions en sont un exemple. On les dit collectifs dans le sens
qu'un individu ne peut 0ritablement les faire valoir hors le contexte du groupe . La
troisi6me cat4bgorie englobe les droits collectifs que seul un groupe, mais non les individus,
peut exercer, le droit d'un syndicat A la n6gociation collective par exemple .

Souvent, au cours de nos audiences, a-t-on soulign6 l'importance des droits collectifs,
surtout des droits linguistiques, et non seulement comme moyen de permettre au Qu6bec
de sauvegarder sa culture . Les Acadiens et les francophones hors Qu6bec, les anglopho-
nes du Qubbec, les autochtones et les groupes ethniques, tous ont 6galement fait valoir
I'intbrdt que repr4bsenteraient ces droits pour leurs communaut6s respectives .

En dernibre analyse, une opinion publique alerte et un gouvernement responsable consti-
tuent la meilleure protection qu'un droit puisse avoir . II existe au fond cinq fapons
d'assurer la protection des droits : (1) les prbcbdents de common law reconnus par les
tribunaux; (2) les lois ordinaires adopt4bes par nos I6gislatures; (3) une charte oCi les droits
de la personne sont group6s en une seule loi, comme la Dbclaration canadienne des droits
de 1960; (4) leur incorporation dans une partie de la constitution de sorte que tous les
gouvernements doivent en tenir compte dans I'Maboration de leurs projets de loi et (5) leur
int6gration, c'est-A-dire leur incorporation dans la partie de la constitution qui ne peut dtre
modifibe que conform6ment A une formule sp6ciale de ratification .

1. L'Integratlon des drolts dans Is constitution

Parmi ceux qui ont soulevb devant la Commission la question des droits fondamentaux, un
bon nombre btaient fermement persuad6s que le temps 6tait venu d'intbgrer dans la
constitution certains droits fondamentaux .

D'autres, par contre, se sont inqui6t6s du fait qu'A la suite de semblable int6gration dans la
constitution, il appartiendrait aux tribunaux de d6clarer inop6rantes ou invalides les lois
qui iraient A I'encontre de ces droits . Pour eux, cette int6gration constitutionnelle saperait
la tradition de la supr6matie du Parlement au Canada pour en fin de compte lui substituer
la supr6matie du pouvoir judiciaire . A ceux-IA, nous r6pondons ce que nous avons vu et
entendu d'un bout A I'autre du pays: I'inqui4btude grandissante des individus face A
I'envahissement de leur vie priv4§e par les gouvernements, les interventions 6nergiques de s
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autochtones et des groupes ethniques, la volont6 des Qu6b6cois de sauvegarder leur
identit6 collective et d'obtenir des garanties afin que les droits individuels des francopho-
nes soient tout autant respect6s que ceux des anglophones . De plus, I'int6gration des
droits dans la constitution pourrait, en rendant les Canadiens plus conscients et plus fiers
des nombreux droits qu'ils poss6dent, avoir une valeur 6ducative et s'av6rer une source
d'inspiration . Et surtout, si les citoyens avaient le sentiment d'une garantie individuelle et
collective de leurs droits, ils seraient plus susceptibles d'adopter une attitude positive A
regard de I'unit6 canadienne.

Tout compte fait, nous avons donc conclu que certains droits collectifs et individuels
devraient dtre int6gr6s dans la nouvelle constitution . De fait, c'est en partie en raison de
cette proposition et de l'importance des d6scisions judiciaires en mati6re constitutionnelle,
que nous avons recommand6 des modifications en vue de garantir I'indu&pendance formelle
de la Cour supre3me et de lui assurer plus de crbdibilit6 vis-A-vis tous les citoyens
canadiens, y compris ceux du Qu6bec .

2. Les drolts Integres dans Is constitution

Quels droits faut-il int6grer dans la constitution? II y a deux aspects A la question . D'abord,
dans quelle mesure les droits intbgr6s dans la constitution devraient-ils s'appliquer tant
aux lois centrales que provinciales? Ensuite, quels droits particuliers devraient 6tre ainsi
intLsgr6s ?

La D§claration canadienne des droits de 1960 ne s'applique qu'aux lois du Parlement du
Canada et les chartes des droits adopt6es par certaines I6gislatures provinciales, comme
celle de la Saskatchewan de 1947 et celle du Qubbec de 1975, ne s'appliquent 6videmment
qu'aux lois provinciales . Cependant, il est normal que les droits fondamentaux incorporbs
dans une constitution fbdbrale s'appliquent tant aux lois centrales que provinciales . Dans
une f6d6ration on s'attend A ce que les droits fondamentaux individuels soient les m@mes
partout . On ne peut en effet imaginer un citoyen canadien jouissant de la libert4§ de parole
A Terre-Neuve mais non en Colombie-Britannique . Les Canadiens n'accepteraient pas non
plus que les femmes aient des chances 6gales au Manitoba mais non en Ontario . II faut
donc incorporer les droits fondamentaux dans la constitution d'une mani6re qui assurerait
cA tous les citoyens du pays les m§mes garanties fondamentales .

Les difficult6s pour les gouvernements central et provinciaux de trouver un terrain
d'entente sur cette question, nous am6nent A envisager trois formules pour en arriver A
d6terminer quels droits fondamentaux applicables aux deux ordres de gouvernement
seraient incorpor6s dans la constitution . Le Projet de loi sur la r6forme constitutionnelle,
pr6sent6 en 1978, nous offre la premi6re formule . En vertu de celle-ci, les droits fondamen-
taux inscrits dans la constitution s'appliqueraient d'abord aux lois centrales et, subs6-
quemment, aux lois provinciales, i3 mesure qu'une province adopterait I'ensemble des
dispositions portant sur les droits fondamentaux ; ce n'est que lorsque toutes les provinces
auraient proc6d6 ainsi que I'intbgration constitutionnelle de ces droits serait r6alis6e .
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Selon la deuxi6me, les provinces devraient s'entendre d'abord sur une s6rie de droits
qu'ils voudraient voir int6grer dans la constitution ; cependant, les droits n'auraient pas ici
le m@me poids puisqu'une clause exculpatoire permettrait A une province d'y passer outre,
en le d6clarant express6ment dans une loi, si elle croyait avoir de bonnes raisons pour agir
ainsi et si elle 6tait pr6te A s'exposer A la critique .

La troisi6me formule consisterait simplement A n'intftrer que les droits sur lesquels les
gouvernements central et provinciaux s'entendent ; lorsqu'un accord interviendrait A
I'6gard d'autres droits, ceux-ci pourraient alors @tre int6gr6s A la constitution .

Chacune de ces formules a ses avantages et ses d6savantages . Nous optons pour la
troisibme, soit I'int6gration du plus grand nombre possible de droits dbs qu'une entente
sera conclue . Elle pourrait 6tre compl6t4§e par la seconde, en ce qui a trait A tous autres
droits faisant l'objet d'un consensus f6d6ral-provincial, Iorsqu'un tel consensus ne pourrait
6tre obtenu que par l'inclusion de la clause exculpatoire .

Maintenant, quels droits pr6cis devrait-on int6grer? Nous proposons que la d6claration
des droits inscrite dans la constitution comprenne des droits individuels politiques,
juridiques, 6conomiques et des droits A I'6galit6, incluant ceux propos6s dans les cin-
quiu&me et neuviome chapitres de ce rapport .

Quant aux droits linguistiques, nous estimons que la d6claration des droits int6gr6e devrait
comprendre les droits bnum6r6s dans les chapitres 5 et 9 de ce rapport . On devrait aussi
int6grer I'accord de principe qui a fait I'unanimit6 des premiers ministres provinciaux A leur
r6union tenue A Montreal en 1978 . Cette entente consacre dans toutes les provinces le
droit de I'enfant, qu'il appartienne A la minorit6 francophone ou anglophone, A une
6ducation dans sa langue lorsque le nombre le justifie .

Enfin, la constitution devrait intLsgrer une disposition qui, au chapitre de la reconnaissance
des droits collectifs des autochtones, permettrait au Parlement et aux I6gislatures provin-
ciales d'adopter des mesures particuli6res pour le bien des diverses communaut6s
autochtones .

Une approche d'ensemble

Notre plan constitue une modification en profondeur de la structure constitutionnelle
actuelle. Si nous tenons A preserver le sentiment d'unit6 canadienne et A le renforcer au
cours des prochaines ann6es, nous croyons que des changements importants sont
n6cessaires . Toutes nos recommandations, celles sur le partage des comp6tences, comme
celles sur la conduite des relations fi§d6rales-provinciales et le Conseil de la f6d4bration,
celles sur la Cour supreme du Canada, les m6canismes de modification et d'adaptation de
la constitution, le syst6me Mectoral et la Chambre des communes, et enfin, celles sur
I'int6gration des droits fondamentaux A la constitution, forment un ensemble de proposi-
tions orchestr6es de telle sorte qu'elles sont toutes reli6es les unes aux autres dans un tout
qui se veut harmonieux .
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Nous exprimons I'espoir que, suite A cet ensemble de propositions de rbvision politique et
constitutionnelle, les relations deviennent plus sereines au sein de la fbdbration cana-
dienne. Nulle solution politique, nulle solution constitutionnelle ne peut gubrir tous les
maux A jamais . Ainsi, la sauvegarde de la libert4b et de I'unitb, dans un cadre politique ou
rLgne le partage des comp4btences, exige des efforts de tous les instants . Nobanmoins, une
unit6 canadienne durable d4bpend d'un r4bam4bnagement fondamental de la structure
f6d6rale. Celui-ci dolt etre A l'image de la nature dualiste et r6gionale de la diversit&
canadienne . II dolt aussi donner A tous les Canadiens un point de ralliement : un gouverne-
ment commun efficace qui facilite le partage du pouvoir et des avantages . C'est 16, notre
conviction profonde .
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Se retrouver

Revenons, en terminant, A notre point de d6part . Ce qui a r6uni la Commission de I'unit6
canadienne, ce qui I'a lancLse dans une aventure incroyable qui ne semblait jamais devoir
se terminer, c'est le Qu6bec, ce sont les relations du Qubbec avec le reste du pays . Le
Canada s'est vu offrir une chance unique, si seulement ses habitants, au Qu6bec et pai'tout
ailleurs, avaient assez d'imagination pour ne pas la laisser passer . La sociLstb canadienne
vit des heures de changements profonds auxquels elle aura du mal A s'adapter, mais qui
cachent I'espoir d'un renouvellement, quand ce pays et son peuple, aguerris par des
ann6es d'6preuves et enorgueillis d'avoir reldws des,grands d6fis, se retrouveront . II arrive
souvent que des pays renaissent plus vigoureux, aprLs avoir connu I'angoisse et le drame .

II est un point, cependant, qu'il importe de souligner de fa( ;on claire et pr6cise : s'il arrivait,
suite A un choix manifeste et d6termin6, que les Qu6bibcois voient dans la souverainet6,
leur destin, aucun de nous, membres de cette Commission, ne souhaiterait que le droit de
la rechercher leur soit refus6. Et parce que le droit du Qu6bec A d6cider de son propre
destin est partie int4bgrante de toute solution A la crise canadienne, nous ne pouvons pas A
ce stade, ne pas insister, avec le plus de franchise possible, sur le principe de
I'autod6termination .

Le Qu6bec a-t-il droit A I'autod4btermination ? Telle est la question . Sur un plan technique et
juridique, il est 6vident que la s6cession du Qu4§bec requerrait un amendement A I'Acte de
I'Am6rique du Nord britannique . Sur un plan plus g6n6ral, plus politique cependant, les
opinions sont partag6es . D'aucuns pr6tendent que le cas du Qu6bec r6unit toutes les
conditions requises par le droit international, d'autres soutiennent le contraire .

Quoi qu'il en soit, tous sont au moins d'accord, en fait, sur un point : quand il s'agit
d'autod6termination, les principes et les droits c6dent g6n6ralement le pas aux r6alitl§s
politiques et au fait brutal du succ6s ou de I'6chec . Les peuples qui resussissent A se
constituer en communaut6s politiques distinctes finissent par obtenir, en temps et lieu, la
reconnaissance internationale . Ceux qui 6chouent ne trouvent gu6re de consolation A se
dire que leur revendication 6tait justifi6e en droit .

Nous croyons que cette r6flexion d'ordre pratique nous place au cur du probl6me . II ne
s'agit pas, en effet, de d6cider, dans I'abstrait, si le Qu6bec a droit A I'autod6termination . II
s'agit plutot de desterminer, dans les faits, quels sont les principes qui serviront de base
aux discussions entre le Qu6bec et le reste du pays, et ce au moment mCme ou le Quesbec
s'apprOte A prendre la d6cision politique la plus importante de son histoire . II faut savoir,
advenant qu'au cours des prochaines ann6es les Qu6b6cois d6cident dLsmocratiquement,
de facon d6finitive, de se sesparer, si leur d6cision doit otre respect6e et accept6e par le
reste du Canada .

Nos r6pondons A cette question par un oui sans 4~quivoque. Cette r6ponse s'impose
comme un corollaire n6cessaire de notre acceptation du processus d6mocratique . Devant
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une communautb qui a la taille et les caract4bristiques de Ia sociW qul§bbcoise, nous
croyons que la volont6 populaire, clairement exprim6e, doit pr6valoir . II serait A la fois peu

prudent et moralement discutable de la refuser ou de I'entraver . En termes pratiques, cela

implique que l'on renonce A recourir A la contrainte pour pr6server I'into§grO de I1tat

canadien et que I'on s'engage A cr6er des institutions politiques qui correspondent A la

volont4§ et aux aspirations des citoyens concern6s . Nous pensons que la plupart des
Canadiens, de m@me que I'ensemble des chefs politiques du pays, partageront notre point

de vue .

La situation politique actuelle invite A une r6flexion pond6r6e sur le sujet, I'exige m@me .

Les Quft6cois s'appr6tent A franchir la seconde 6tape, critique, d'un cheminement qui les

conduira 6ventuellement soit A I'ind6pendance, soit A une nouvelle forme d'association

avec leurs concitoyens dans un cadre politique canadien . L'Mection provinciale de novem-

bre 1976 fut une premiore 6tape ; cette seconde 6tape, c'est le r6f6rendum provincial sur la
souverainet4§-association, qui se tiendra probablement d'ici la fin de 1979 .

Ceci dit, nous nous devons d'ajouter que c'est A la population du Qu6bec qu'il incombe

d'exercer ses propres choix politiques et constitutionnels, et non au pays tout entier . Nous

reconnaissons fort bien que, par le jeu du syst6me d6mocratique, et le gouvernement du
Qubbec et le gouvernement du Canada, repr6sentent la population du Qu6bec dans leurs

champs respectifs de comp6tence ; aussi importe-t-il, quelle que soit la m6thode utilis6e

pour connaitre la volont4§ du peuple qubb6cois, que les deux gouvernements en reconnais-

sent la Ii§gitimit4§ . Mais il n'en reste pas moins que c'est aux Qu6bbcois qu'il appartient de

d6cider .

II nous faut reconnaitre, de fapon tout aussi claire, I'autre dimension, parall6le, du

problLIme. Les provinces et les communaut6s du Canada anglophone ont des int&Ms qu'il

importe tout autant de respecter . Elles ont un droit 6gal A d6terminer quels arrangements

leur conviennent le mieux, advenant que le Qu6bec manifeste le d6sir de se s6parer . Le

Canada anglophone n'a pas qu'une voix, il en a plusieurs, ce qui fait qu'on alt parfois du

mal A I'entendre . Mais nos btudes et nos consultations ne nous permettent pas de croire
que I'id6e de souverainet4§-association jouirait d'une grande popularit4§ dans les neuf

autres provinces .

L'on nous reprochera sans doute de traiter avec un tel d6tachement de la possibiliti§

d'effondrement du Canada . Peu de pays, on le sait, se Mont dans une atmosph6re de

s6r§nM. Des bouleversements de cette ampleur sont presque toujours accompagn6s de

troubles 6conomiques, d'agitation sociale, de violence . Ils laissent toujours, derri~re eux,

quels que soient leurs apports b6n6fiques, une longue suite de r6ves brisbs et d'espoirs

d6pus .

Malgr6 les dangers menagants qui sont inh6rents A toute s6cession, nul ne peut se

satisfaire de fonder son avenir sur la crainte de l'inconnu. Nous croyons que ce disant,

nous rejoignons la pensbe de tous les habitants de ce pays, qu'ils soient du Qu6bec ou

d'ailleurs au Canada . Nous avons d&el6 chez une majorit6 de nos compatriotes une

frustration devant ce manque de direction et cette absence de but commun qui caract6ri-

sent une grande partie de Ia vie publique canadienne . Mais nous avons aussi not6 leur

d&sir tr6s marqu6 de s'engager dans des projets et d'6pouser des causes qui sont ch6res A

de nombreux groupes de citoyens . N'h4§sitons pas A le dire: nous avons cherch4§, dans ce

rapport, A tirer profit de ce double sentiment .
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Cette Commission n'est pas d'abord, ni par son mandat, ni par les pre5occupations de la
plupart de ses membres, un groupe consultatif sur les probl6mes relatifs A la constitution .
Meme si notre analyse justifie, m@me si nos recommandations contiennent une s6rie de
changements constitutionnels, notre objectif a6t6, depuis le d6but, de nous attaquer A la
crise de I'unit6 canadienne et non d'essayer de formuler les termes m6mes de quelque
nouvelle constitution .

Nous avons nos raisons d'insister sur ce point : nous croyons en effet qu'iI sera plus facile
de changer la constitution que de cr6er I'unit6 entre Canadiens . Wme si nous sommes
conscients que ces deux tAches doivent @tre accomplies et qu'elles se chevauchent
souvent, elles n'en doivent pas moins 6tre abord6es chacune de fagon diff6rente .

Nous sommes d'ailleurs persuad6s que des changements constitutionnels qui ne seraient
pas fond4§s sur un diagnostic minutieux de I'6tat de crise actuel pourraient facilement avoir
des effets plus n6gatifs que positifs sur I'unitub canadienne . Nous sommes convaincus, de
plus, qu'un consensus sur le rapatriement de la constitution, sur une formule d'amende-
ment et sur quelques autres points, ne r6pondrait pas de mani~re adi§quate aux implica-
tions constitutionnelles de la crise, s'il n'6tait pas d'abord fond4b sur la dualit§ et le
r6gionalisme canadiens .

En ce qui a trait A notre propre rapport, nous n'avons pas cru devoir nous contenter de
proposer toutes ces recommandations, abandonnant leur sort au hasard . La question de la
mise en application de ce que nous, et d'autres, proposons, est vitale . Nous avons 6t§
quelquefois tent6s de penser que le Oritable probl6me au Canada n'6tait .pas vraiment ce
qui devait 6tre fait mais plutat la fai;on de le faire . Car non seulement nous faudra-t-il, au
cours des prochaines ann6es, r6soudre avec imagination des questions difficiles, d6licates
et complexes, mais encore faudra-t-il y parvenir dans une p6riode de forte tension .

Nos observations et nos recommandations se situent A deux niveaux . II y a celles qui sont
destin6es A donner forme et substance au f6d6ralisme reconstitut&, que nous proposons .
Leur mise en application sera fonction du processus de n6gociation d Ls j A 6tabli entre les
repr6sentants des deux ordres de gouvernement .

II y a aussi celles qui sont plutSt destinbes A dLsfinir I'esprit qui doit animer la recherche
d'un f6d6ralisme reconstituLs et les m6thodes qui doivent lui donner vie et mouvement . La
mise en vigueur de cette deuxi6me cat6gorie de recommandations n'exige pas d'entente
entre les gouvernements . Elles visent les attitudes et les comportements des diff6rents
gouvernements, ainsi que les politiques que ces derniers mettent en branle, et les attitudes
et les comportements des individus et des groupes . Elles peuvent, en cons6quence, @tre
prises en main directement par les gouvernements, par Ies organisations publiques ou
priv6es, par les individus eux-m6mes .

Le processus de reforme constitutionnell e

Penchons-nous maintenant sur la question plus g6n6rale du processus de la r6forme
m@me de la constitution . Au Canada, un changement A la constitution ne se fait pas
facilement, ni sans heurts . Au cours des ans, les nombreuses tentatives des gouverne-
ments central et provinciaux pour y arriver se sont sold6es parfois par des rbussites, mais
plus souvent par des echecs. Pourquoi?
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Nous constatons que ces efforts pour en arriver e une entente constitutionnelle globale ont
ete constamment deroutes par la presence de deux facteurs importants qui ont Iargement
contribue e bloquer tout accord de principe entre nos chefs politiques . En premier lieu, iI

existe chez une forte majorite de Quebecois, depuis plusieurs generations, une pensee
constitutionnelle d'une logique et d'une coherence remarquables qui a reduit et accru tout

e la fois la Iiberte d'action des chefs politiques quebecois . Ainsi, aucun homme politique

quebecois ne peut se permettre de trop s'ecarter de la volonte collective . La Conference

de Victoria illustre on ne peut mieux cette regle de base de la vie politique quebecoise . Au

moment ou il s'appr@tait e donner son accord au projet de charte constitutionnelle, M .

Bourassa, alors premier ministre, dut faire marche arriere en raison de la levee de

boucliers qui se preparait au Quebec .

En second lieu, il y a I'apathie generale du Canada anglais e I'egard de toute reforme
constitutionnelle . Cette apathie a confere aux chefs politiques du Canada anglais une
liberte d'action considerable . En revanche, ils n'ont guere ete motives ni amenes par la
population e rechercher veritablement des solutions. Ils ne pouvaient profiter que fort
modestement d'un succes, tandis que les couts d'un echec etaient minimes . Si I'on ajoute
e cela la diversite du Canada anglais, on constatera sans surprise I'absence d'une volonte
collective identifiable .

Comment s'etonner, si I'on combine ces deux facteurs, que les recentes tentatives de
reforme constitutionnelle n'aient pas encore porte fruit! Est-ce dire, pour autant, que la
methode qui a prevalu jusqu'ici, soit la negociation entre les gouvernements, ne repond
pas e nos besoins actuels?

Plus nous nous sommes attardes e trouver des alternatives au marchandage et e la
negociation entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux, plus nous
nous sommes rendu compte que la methode importe peu, pourvu que la volonte politique
de la rendre efficace soit presente . II ne paralt pas y avoir de formule magique qui puisse

garantir le resultat final ni qui mene directement e une nouvelle constitution .

Nous en sommes arrives e la conclusion que la formule ancree dans la tradition cana-
dienne de discussions federales-provinciales n'en comporte pas moins certains avantages .
Meme si elle n'implique pas directement le peuple canadien, elle n'en a pas moins recours
aux representants legitimes et dument elus de ce peuple. Par surcroit, convenons qu'en
incluant le gouvernement central et les gouvernements provinciaux, cette tradition fait
appel e ceux-le m@me qui, par leurs conflits repetes, sont les principaux acteurs du drame
que nous vivons .

Aussi, et malgre le bilan du passe, sommes-nous portes e croire qu'iI serait premature, A
ce stade, de recommander de s'eloigner de cette formule qui s'est developpee au cours
des dernieres decennies et qui prevaut encore .

II existe neanmoins certaines alternatives, qui meriteraient d'etre etudiees si jamais les
discussions federales-provinciales aboutissaient e une impasse totale . II y aurait, par

exemple, la possibilite de recourir e une commission constitutionnelle» qui serait compo-
see de representants gouvernementaux et de representants elus directement par le
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peuple, qui aurait un mandat tr6s pr6cis et un u&ch6ancier tr6s strict, et qui assumerait la
responsabilit6 de r6diger un projet de constitution. Ce projet serait ensuite soumis A
I'approbation des gouvernements et du peuple canadien . Ce processus compl6terait,
plutbt qu'iI ne les supplanterait, les rencontres intergouvernementales traditionnelles .

Une autre voie ai~t~ sugg6r6e A la Commission A plusieurs reprises . La d6marche actuelle
serait carr6ment remplac6e par une assembl6e constituante, c'est-A-dire par un corps
representatif compos6 d'un norrfbre assez consid6rable de citoyens, qui serait convoqu4§ et
investi du pouvoir de rMiger une nouvelle constitution. Celle-ci serait ensuite soumise
directement A la seule approbation de la population . II va sans dire que la composition et le
r81e d'une telle assembl6e, son mode de d6cision, le sort du projet qui en ~manerait,
poseraient des probl6mes fort complexes . D'ailleurs, en un certain sens, I'assembl6e ne
pourrait @tre constitu6e tant que les probl6mes sur lesquels elle devrait se pencher
n'auraient pas 4§t6 eux-m6mes r4§solus : comment, autrement-et c'est I A une question
cruciale-saurait-on en d6terminer la composition ?

Nous ne croyons pas que le Canada soit encore pri§t A accepter un changement si radical
au principe de I'autorit6 du gouvernement . Notre situation actuelle ne justifie ni ne permet
de recourir A de tels extr6mes. Ils sont 6trangers A nos traditions politiques, et rien
n'indique que cette m6thode nous permettrait mieux qu'une autre de nous rallier autour
d'une constitution nouvelle ou substantiellement modifi&e .

Nous reconnaissons toutefois que ceux qui se sont le plus activement impliqu6s dans le
d6bat sur I'avenir du Canada ont souvent eu tendance A concentrer leurs r6flexions A peu
pr6s exclusivement sur I'ar~ne politique-sur les relations entre les gouvernements central
et provinciaux, sur les vis4bes du gouvernement du Qu6bec, sur les efforts de r6forme
constitutionnelle, et ainsi de suite .

Pourtant, ces questions tirent leur importance de la collectivit4§ ou elles ont pris naissance
et I'on pourrait, avec raison d'ailleurs, r6torquer que ce sont les attitudes, les prbf6rences
et I'etat d'esprit des citoyens canadiens qui doivent le plus @tre pris en consid6ration
quand on veut d6terminer comment rbsoudre la crise de I'unit6 canadienne . C'est A ce
niveau que devient 6clairant le concept de I'assembl6e constituante : non seulement
s'affairerait-t-elle A r6diger une constitution, mais de plus le ferait-elle en devenant
elle-m6me, en quelque sorte un «peuple», c'est-A-dire en recr6ant une volont6 commune
populaire ou une communautb politique A partir de laquelle il serait possible de batir un
ordre politique . II est en effet pertinent, en une 6re de d6mocratie, de se demander si des
accords significatifs conclus par des gouvernements r6sisteraient A I'absence d'un vaste
soutien populaire .

Ces'r6flexions nous m6nent A la conclusion suivante . Nous croyons que les discussions
constitutionnelles devraient 4Mre poursuivies dans le cadre des confl~rences f6d6rales-pro-
vinciales . Mais nous croyons aussi que la population devrait @tre appel4§e A en ratifier les

r6sultats, d'une mani6re analogue A celle que nous proposions en mati~re d'amendement
constitutionnel . Cela signifierait qu'un r6f6rendum serait tenu, A I'4§chelle du pays . La
population donnerait, ou non, son approbation A I'accord auquel en seraient venus les
gouvernements central et provinciaux A propos d'une nouvelle constitution ou d'une s6rie
d'amendements constitutionnels . Cette approbation requerrait la majorite des voix dan s
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chacune des quatre r6gions suivantes: les provinces Atlantiques, le Quftec, I'Ontario et
les provinces de I'Ouest . La responsabilit6 finale, en mati6re de changement constitution-
nel, incomberait donc au peuple lui-m6me .

D'aucuns feront remarquer que cette m6thode ajoute simplement un autre obstacle et
rend encore plus improbable qu'elle ne le semble d i~j A une r6forme constitutionnelle
importante qui serait le fruit du processus normal . Nous ne sommes pas d'accord . Comme

c'est A I'absence d'int&et de la population, particuli&ement au Canada anglais, qu'il faut
attribuer une part des difficultibs encourues dans la r6forme constitutionnelle, il apparait
peu probable que nous puissions, sans un appui important de la population, arriver A
quelque accord politique d'envergure . Or I'int6r@t des citoyens n'ira grandissant que si
nous leur donnons la chance de se prononcer eux-m%&,mes sur les solutions que les
gouvernements leur proposeront .

Nous touchons IA une dimension qui d~borde le cadre du seul processus de changement

constitutionnel . A I'heure de la d6mocratie, I'unit4§ d'un pays ne saurait sans doute se faire

sans que ne rogne I'harmonie entre les citoyens . II appartient A ces derniers, ainsi qu'A

leurs chefs politiques, d'assumer la responsabilit6 du mieux-~tre de leur pays et de la

vigueur de leur vie collective.

Un dernier mot

Apr6s tous ces mois d'§tude, d'analyse, de discussions, de &!saccords violents parfois,
nous, membres de la Commission de I'unitb canadienne, sommes unanimes dans nos
recommandations. Nous sommes unanimes aussi dans notre conviction d'avoir non
seulement d6fini les termes du d4bbat mais 6galement de nous @tre nous-m6mes Minis par
rapport A ce d6bat . En nous rem4§morant ce voyage fantastique en qudte d'un pays, nous
avons trouv6 la foi dans notre volont6 collective de marcher ensemble vers I'avenir .

Nous ne savons pas si tous les Canadiens accepteront notre vision du Canada, mais les
mois que nous avons v6cus ensemble nous ont convaincus que nos trois principes de
dualit6, r6gionalisme et partage forment la trilogie canadienne d'un grand roman collectif .
Les tout derniers mots de ce d6bat ne nous appartiennent pas . Ils appartiennent A vous
tous, compatriotes de I'Est, de I'Ouest, du Nord et du Sud . II ne nous reste, une fois
encore, qu'A vous entendre .
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L'6quilibre socia l

La langue

Recommandations particulieres

1 . Le principe de I'agalita du statut, des droits et des privileges des langues franpaise et
anglaise pour tous les objets dasignas par le Parlement du Canada dans sa sph6re de
compatence, devrait @tre inscrit dans la Constitution .

Ces objets doivent inclure :

i- L'agalita des deux langues officielles au Parlement du Canada ;

ii - Le droit du public aux services et aux communications, dans l'une ou I'autre des
langues officielles, lorsqu'il traite avec les sieges des ministares, organismes ou
sociatas de la Couronne, I'administration centrale dans la Region de la capitale
nationale et tous les tribunaux fadaraux au Canada . Ailleurs le public devrait 6tre

en mesure d'obtenir ces services et d'entretenir ces communications dans les deux
langues officielles partout ou il existe a cet agard une demande suffisante et ou la
chose est possible ;

iii - L'agalita des deux langues officielles envisagaes comme langues de travail de
I'administration centrale dans la Region de la capitale nationale, dans tous les
tribunaux fadaraux et aux sieges des ministares, organismes ou sociatas de la
Couronne du Gouvernement du Canada . Ailleurs, la langue ou les langues officiel-
les de travail des institutions centrales devraient 6tre la ou les langues de travail
normalement employae(s) dans la province ou elles fonctionnent . La prasente
recommandation est subordonnae a la pracadente en ce qui concerne la langue de
prestation des services ;

iv - Le droit de tout justiciable de tamoigner dans toute affaire criminelle dans la
langue officielle de son choix ;

v - Le droit de toute personne a des services de talavision et de radio en franpais et en
anglais ;

vi - La disponibilita, dans les deux langues officielles, de tous les textes imprimas
destinas a la population en g6n6ral .

2 . II revient d la legislature de chaque province, agissant dans sa sphere lagislative, de
determiner quelle(s) sera(ont) la (ou les) langue(s) officielle(s) de ladite province .

3 . Les droits linguistiques dacrits dans la legislation provinciale pourraient aventuelle-
ment comporter:

i- Le droit reconnu dans la declaration des premiers ministres provinciaux faite a
Montr6al en favrier 1978 «de tous les enfants d'une minorita francophone ou
anglophone a6tre instruits dans leur langue au niveau primaire ou secondaire dans
chaque province, IA oCi le nombre d'6l6ves le justifie» . Ce droit devrait 6tre atendu
aux enfants de chaque minorite qui changent de province de rasidence ;

ii - Le droit de toute personne de recevoir les services de santa et sociaux essentiels
dans sa langue principale, le franpais ou I'anglais, chaque fois que le nombre le
justifie ;
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iii - Le droit de tout accus6 en mati8re criminelle de subir son proc6s dans sa langue
principale, le frangais ou I'anglais, chaque fois que la chose est possible .

4 . Dans le cas ou toutes les provinces souscriraient aux droits linguistiques prbcit6s, ou A
d'autres, iI y aurait lieu de les intbgrer A la Constitution .

5. Les provinces devraient r6examiner les m6thodes ou proc6d6s actuellement utilis6s
pour I'enseignement et I'apprentissage du frangais et de I'anglais ; elles devraient
intensifier leurs efforts pour am6liorer la qualft de I'enseignement en ces deux
langues A tous les niveaux et pour rendre cet enseignement plus accessible A tous .

Les premlers Canadlens

6. II y aurait lieu de modifier les articles 11 et 12 de la Loi sur les Indiens de sorte que les
Indiens et les Indiennes puissent d6sormais acquesrir ou, en revanche, perdre leur
qualitb d'Indien inscrit dans les m@mes conditions .

7 . Le gouvernement central devrait multiplier ses efforts en matilbre de promotion et de
protection des langues et des cultures autochtones; iI devrait en outre favoriser plus
activement les communications entre autochtones canadiens et btrangers .

8. i - II y aurait lieu pour les autorit6s tant centrales que provinciales d'engager des
pourparlers directs avec des repressentants des Indiens, des M6tis et des Inuit du
Canada en vue d'arrcter avec eux, A la satisfaction de tous les int6ressbs, des
dispositions constitutionnelles propres A assurer A nos populations autochtones la
place qui leur revient dans la sociW canadienne ;

ii - En outre, il y aurait lieu pour les gouvernements central et provinciaux de se r6unir
en vue d'arrOter d6finitivement ce que doivent @tre leurs attributions constitution-
nelles respectives dans les domaines de la santb, du bien-6tre social, de I'habitat et
de I'enseignement en ce qui concerne les Indiens inscrits ou non inscrits, les Inuit
et les Mestis, dans les r6serves, sur les terres de la Couronne, dans les centres
ruraux ou dans les grandes villes .

9. Les gouvernements central et provinciaux comme les grandes associations b6n6voles
ou philanthropiques, devraient augmenter leur participation financi6re A I'action des
autochtones afin de leur permettre d'entreprendre des recherches et de publier des
histoires de leurs tribus et communautbs.

10. II y aurait lieu tout A la fois pour les secteurs public et priv6 de s'efforcer de m6nager
aux autochtones une meilleure place au sein des offices, commissions, groupes de
travail ou groupes d'§tudes .

La culture

11 . Les provinces devraien t

i- favoriser, au premier chef, le progr6s des arts sur les plans local et r6gional,
notamment en facilitant la participation de la population en g6n6ral A I'activit6

culturelle et en cr6ant, I A ou il n'en existe pas, des conseils provinciaux des arts ;
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ii - reconnaitre davantage I'effet que peuvent avoir leurs nombreuses politiques ou
programmes non culturels sur le d6veloppement culturel de leur soci6t6, et en
prendre mieux conscience ;

12. Les provinces devraient faire ressortir la dimension canadienne de I'6ducation en
donnant une plus grande importance aux 6tudes canadiennes et, par I'entremise d'un
conseil des ministres de I'Education plus structur6, multiplier les moyens de mieux
exprimer cette dimension dans notre syst6me scolaire .

13. Le gouvernement central et ses agences culturelles devraient, s'attacher par-dessus
tout A des programmes A dimension canadienne, sans chercher A p6nLstrer dans les
domaines dont les provinces peuvent et doivent s'occuper seules .

14 . II y aurait lieu d'augmenter le nombre de prix, de concours ou d'activitbs culturelles A
dimension canadienne, au b4bn6fice de la jeunesse de notre pays .

15 . II y aurait lieu, pour les secteurs public et priv6 au Canada, de travailler en collabora-
tion pour augmenter les programmes d'6change de jeunes dont on sait qu'ils peuvent
ambliorer chez la jeunesse la connaissance des r6gions ou cultures autres que la
sienne; il y aurait lieu, en outre, de chercher fibtendre ces programmes aux adultes .

16. II y aurait lieu pour le gouvernement central, en collaboration avec le secteur privb, de
ne rien n6gliger pour am6liorer les possibilitbs de voyages A bon marchb de fapon que
les Canadiens qui le d6sirent apprennent A mieux connaitre leur pays et leurs
concitoyens .

17. II y aurait lieu de prendre des mesures originales pour ambliorer la distribution, la
diffusion et la mise en marchk au Canada tout entier, de la production culturelle
canadienne (livres, enregistrements sonores, p6riodiques, films, peintures, etc.) de
mani6re A la privil6gier par rapport A la production d'origine non canadienne .

18. II y aurait lieu d'utiliser le r6gime fiscal d'une facon plus directe, pour favoriser le
d6veloppement culturel et linguistique de notre pays ; on devrait songer en particulier A
augmenter A cette fin certains avantages fiscaux, d6gr6vements au titre des frais
engag6s ou exonbrations diverses .

19. i - II appartiendrait aux provinces, au premier chef, de prendre la responsabilit6 du
d6veloppement du multiculturalisme au Canada, ce qui pourrait notamment com-
porter le financement des organisations ethno-culturelles .

ii - Les grandes organisations ethno-culturelles au Canada devraient chercher A relier
plus btroitement leur action A celle des gouvernements provinciaux de maniL%re A
mieux exprimer le multiculturalisme par des initiatives provinciales .

iii - Les secteurs public et priv6 devraient s'efforcer de mieux refl6ter, dans leurs
institutions, la diversitb culturelle du Canada .
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L'unO et I'6conomie

20 . II y aurait lieu de pr6ciser les dispositions de I'article 121 de I'AANB, afin de mieux
garantir la libre circulation d'une province A I'autre de tous les produits agricoles ou
industriels et d'6tendre ces dispositions aux services .

21 . En outre, la politique des administrations en mati6re d'achats devrait se fonder sur les
prix pratiqu4bs sur le march6, sauf en cas de recherche d'objectifs sociaux ou

6conomiques de5termin6s .

22 . II y aurait lieu de rbduire ce qui peut faire obstacle A la mobilit6 des personnes A

I'intbrieur des professions, des m6tiers ou autres occupations analogues, en appli-
quant A cet 6gard des normes communes et gbn6ralement acceptbes qu'arrdteraient
et r6viseraient pbriodiquement les gouvernements provinciaux et les associations
provinciales ou professionnelles compestentes en consultation les uns avec les autres .

23. La Constitution devrait interdire avec pr 6cision ce qui peut faire obstacle aux mouve-
ments de capitaux entre les provinces .

24. II y aurait lieu de donner plus d'extension A I'action de la Conf6rence annuelle des

ministres des Finances afin de rbaliser une meilleure coordination des politiques de

stabilisation 6conomique, d'atteindre A une certaine unanimit b de vues sur I' bconomie

et A une plus parfaite connaissance de I'ensemble des recettes, des d 6penses et des
emprunts du secteur public tout entier .

25 . II y aurait lieu de donner aux r6unions entre les gouvernements central et provinciaux
et les repr6sentants du secteur priv 4§ une forme plus rbguli6re et mieux int bgr6e, en les
soumettant au contr6le g6nbral de conf6rences 6conomiques des premiers ministres
si L% geant tous les deux ou trois ans. Ce serait le moyen d' Naborer et de coordonner
des politiques visant A la r6alisation A moyen et A long terme de diverses politiques
int6ressant I'esconomie canadienne tout enti bre et ses grands secteurs d'activitb .

26. En ce qui concerne le partage de la richesse du Canada :

i- La Constitution devrait reconnaitre et consacrer le principe de I'bgalit6 des chan-
ces entre les diverses r6gions, en mati6re 6conomique et sociale, envisagAe
comme objectif de la f6dbration et il devrait incomber au gouvernement central de
maintenir un r6gime de versements de p6r6quation .

ii - II y aurait lieu de conserver un programme de p6r6quation des recettes provincia-
les analogue A celui que pr6voient les dispositions actuelles .

iii - En vue de r6atiser un meilleur 6quilibre entre les ressources des provinces et les
exigences de progr6s de leur 6conomie, il y aurait lieu d'imaginer un nouveau type

de p6r6quation .

Un f6d6ralisme reconstitu6

Generalltes

27. i - Une nouvelle constitution canadienne est n6cessaire afin de r6pondre aux besoins
pr6sents et futurs de tous les Canadiens .
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ii - La nouvelle constitution devrait 6tre rbdig6e en anglais et en franpais et les deux
textes devraient 6tre officiels .

28. Le preambule de la constitution devrait inclure une d6claration 6nonpant que le peuple
canadien

- maintient et raffermit son attachement aux institutions d6mocratiques, au f6d6ra-
lisme, aux droits de la personne et au principe de la supr6matie de la loi ;

ii - reconnait I'association historique des Canadiens anglophones et francophones et
la sp6cificitL& du Quebec ;

iii - affirme la situation sp6ciale des autochtones du Canada ;

iv - reconnait la richesse de I'apport des autres groupes culturels du Canada ;

v - reconnait la diversit6 des regions du Canada et le besoin de permettre 6 toutes les
communaut6s r6gionales de s'bpanouir ;

vi - s'efforce de promouvoir le d6veloppement social, 6conomique et culturel et I'4§ga-
lit4§ des chances pour tous les Canadiens dans toutes les r6gions du Canada .

29. Une nouvelle constitution devrait reconnaitre deux grands principes en ce qui con-
cerne le partage des compbtences et les institutions centrales :

- I'egalit6 de statut des ordres central et provincial de gouvernement ;

ii - le caractL%re distinctif de chaque province .

Le partage des competences legislatives et executives

30. Le partage actuel des compMences I6gislatives et ex6cutives devrait @tre clarifi6 et
adapte aux realites et aux besoins contemporains .

31 . Les principaux r61es et responsabilit6s du gouvernement central devraient consister A:

- renforcer I'identit6 canadienne ;

ii - pr6server et rehausser I'int6griti§ de I1tat canadien ;

iii - assumer, A titre ultime, la responsabilito§ g6nbrale de la conduite des relations
internationales ;

iv - diriger la politique relative s I'ensemble de I'4§conomie canadienne (y compris la
politique mon6taire) et participer s la stimulation de I'activit§ bconomique des
rq§gions ;

v - btablir des normes s I'6chelle du Canada ; et

vi - se charger de la redistribution des revenus .

32. Les principaux rbles et responsabilit6s des gouvernements des provinces devraient
consister s :

- veiller au d6veloppement et au bien-6tre social et culturel de leurs communautLss ;

ii - assurer le d6veloppement 6conomique des provinces, y compris I'exploitation de
leurs ressources naturelles ;

iii - prot6ger la propriW et les droits civils ;

iv - am6nager leur territoire .
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33. En plus des roles et responsabilit6s Minis dans la recommandation pr6c6dente, le
gouvernement du Qu6bec devrait avoir comme responsabilit6 et r6le essentiels de
prbserver et de renforcer le patrimoine fran4;ais sur son propre territoire .

34. Un nouveau partage des compbtences devrait, I A ou la chose est souhaitable ou
n6cessaire pour atteindre les objectifs de la dualitf§ et du r6gionalisme, reconnaitre le
statut distinctif de toute province ou permettre A une province d'acqubrir un tel statut .

35 . i - Dans un nouveau partage, les comp6tences attribu6es A toutes les assemblbes
I6gislatives des provinces devraient @tre de nature telle qu'elles permettent au
Qu6bec de s'acquitter de sa responsabilit6 et de son r6le additionnels en ce qui
concerne le patrimoine frangais sur son propre territoire .

ii - On devrait pr6voir la possibilitb que certains gouvernements provinciaux autres
que le Qu6bec veuillent, d6s maintenant ou 9 I'avenir, assumer certains ou la
totalites des pouvoirs recommand6s pour le Qu6bec dans le domaine culturel .

iii - Si les autres provinces ne d6sirent pas se pr6valoir d'un tel partage, les comp6ten-
ces relatives A cette responsabilit6 et ce r6le additionnels du Qubbec devraient 8tre
attribuLss au Qubbec seul .

36. Outre ces objectifs et ces r61es et responsabilit6s, le partage devrait tenir compte des
cinq 6I6ments suivants :

i- I'intibre3t gbn4§ral et I'int6r@t particulier ;

ii - I'efficacitLs et la sensibilit6 aux besoins ;

iii - I'accord gbnbral ;

iv - la continuit6 ; et

v - I'6quilibre d'ensemble .

37. Une nouvelle constitution devrait continuer A pr6voir une liste des comp6tences
exclusives du Parlement et une liste des compOtences exclusives des assembl6es
I6gislatives des provinces .

38. i - Les pouvoirs concurrents devraient 6tre 6vit6s chaque fois que cela est possible,
grAce A une d6finition plus pr6cise des pouvoirs exclusifs .

ii - Lorsque les pouvoirs sont concurrents, il y aurait lieu de d6cr6ter une pr6pond6-
rance f6d6rale ou une pr6pondbrance provinciale .

39. Le pouvoir rbsiduaire devrait @tre attribu6 aux assembl6es I6gislatives des provinces .

40. Dans I'8laboration d'un nouveau partage des comp6tences, il conviendrait de prendre
les mesures suivantes :

i- II faudrait d'abord identifier des secteurs gLsn6raux d'activit6 gouvernementale . Ces
secteurs gbn6raux pourraient comprendre les affaires ext6rieures, la d6fense, Ia
politique 6conomique, les transports, les communications, les ressources naturel-
les, I'administration de la justice et I'application de la loi, le statut et les droits des
citoyens, la culture, la sant6 et le bien-@tre, le logement et I'environnement .
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ii - Dans chaque secteur g6n6ral, il faudrait alors disposer les sujets particuliers en

groupes connexes . Sous culture, par exemple, pourraient 6tre group6s : I'ibduca-
tion, les 6coles, les universit6s, les archives, la recherche, les 6changes, les droits
d'auteur, les livres, les films, les arts, les loisirs, le mariage et le divorce, la
propri6t§ et les droits civils .

iii - La comp6tence A I'4§gard de chaque pouvoir I6gislatif particulier devrait Ctre
attribuo§e, A titre exciusif ou concurrent, A tel ou tel ordre de gouvernement suivant
les crit4bres 6tablis dans nos recommandations prbc6dentes . Par exemple, en ce
qui concerne l'immigration, les assembl~es I6gislatives des provinces devraient
avoir la comp6tence exclusive A I'bgard de I'btablissement et de I'intLsgration des
immigrants ; le Parlement f6d6ral devrait avoir la comp6tence exclusive A I'6gard de
la d6portation des Mrangers et de la so§curit6 publique ; la comp6tence devrait dtre
concurrente, avec pr6dominance provinciale, A I'6gard des crit6res de s6lection et
des niveaux d'immigration vers la province, et avec pr6dominance f6d6rale A
I'bgard du recrutement des immigrants A I'Lstranger et de I'admission des rL&fugi4§s .

iv - Ces secteurs g6n6raux pourraient 6tre soit exclusifs, tous les pouvoirs 4§tant
attribu6s en exclusivitb au mLame ordre de gouvernement, par exemple, le secteur
de la d6fense, soit partag6s, certains pouvoirs A I'intLsrieur du secteur g6n6ral btant
attribuft A titre concurrent aux deux ordres de gouvernement, ou A titre exclusif
tant8t A l'un, tantbt A I'autre .

41 . Le gouvernement central et les gouvernements provinciaux devraient se voir reconnai-
tre un 6gal accLs aux sources fiscales, sauf que les droits de douane et les taxes
d'accise devraient constituer une comp6tence centrale exclusive . Le droit des provin-
ces de recourir b la taxation indirecte devrait i3tre accord6 de fapon i3 ce que l'impact
ne soit pas subi par des personnes de I'ext6rieur de la province .

42. i - La constitution devrait attribuer express6ment au gouvernement central un pouvoir
d'urgence pour le temps de guerre comme pour le temps de paix .

ii - Le pouvoir d'urgence du temps de guerre peut 6tre invoqu6 i3 l'occasion d'une
guerre, d'une invasion ou d'une insurrection r6elle ou appr6hend6e . Le pouvoir
d'urgence du temps de paix ne peut datre invoqu6 que dans des circonstances tr6s
exceptionnelles .

iii - Pour demeurer en vigueur, la proclamation d'un btat d'urgence, quel qu'iI soit,
devrait recevoir I'assentiment des deux Chambres Mdbrales dans un d6lai pr6vu .

iv - La proclamation devrait indiquer la raison ou les raisons de l'urgence et la durLhe
d'application envisagbe .

v - Le Parlement du Canada devrait bnoncer par voie I6gislative les pouvoirs dont il a
besoin dans les cas d'urgence ; la protection accord4§e aux comp6tences Ibgislati-
ves provinciales et aux droits de la personne varierait alors selon que le pays serait
en temps de guerre ou en temps de paix .

43 . Les pouvoirs de rbserve et de d6saveu devraient (Itre abolis .

44. Le pouvoir de nommer le lieutenant-gouverneur de chaque province devrait Latre
d Ls volu A la Reine sur I'avis du premier ministre de la province .
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45. Le pouvoir d6claratoire du Parlement devrait 6tre maintenu mais le recours A ce
pouvoir devrait 6tre subordonni§ au consentement de la province int6ress6e .

46. Le pouvoir de d6penser du gouvernement central devrait @tre maintenu dans le cas
des programmes f6deraux-provinciaux qui int6ressent I'ensemble du Canada, mais ne
devrait 6tre exerc6 que sous r6serve de la ratification par une seconde chambre
reconstitu6e ; les provinces devraient se voir conf6rer le droit de se retirer de tout tel
programme et, s'il y a lieu, de recevoir compensation .

Les relations federales-provinciales at le Sena t

47. Le Sbnat devrait 6tre aboli et remplac6 par une nouvelle seconde chambre du
Parlement canadien qui serait connue sous le nom de Conseil de /a federation .

48. i - Le Conseil devrait etre compos6 de d6l6gations repr6sentant les gouvernements
provinciaux et, par cons6quent, agissant selon les instructions de ces derniers ;
chaque d6l6gation provinciale pourrait E3tre dirig6e par un d6lbgu6 faisant partie du
cabinet .

ii - Le Conseil devrait 6tre compos6 d'au plus soixante membres ayant droit de vote, A
r6partir entre les provinces A peu pr6s au prorata de leurs populations respectives
jusqu'A concurrence d'un cinqui6me du Conseil, une pond6ration 6tant pr6vue
pour favoriser les provinces qui comptent moins de 25 p . cent de la population du
pays . Une province qui, A un moment donn6, a compt6 25 p . cent de la population
(le Qu6bec et I'Ontario par exemple) devrait @tre assurbe d'un cinqui6me des
si6ges du Conseil A perp6tuM .

iii - De plus, les ministres du gouvernement central devraient 6tre membres du Conseil
mais sans droit de vote, et d6tenir le droit de pr6senter et de diMendre, devant le
Conseil et ses comit6s, les propositions du gouvernement central .

49. Le Conseil ne devrait pas avoir le pouvoir d'initiative en mati6re I6gislative, sauf dans
le cas de projets de loi proposant des amendements constitutionnels ; ses d6cisions ne
devraient pas pouvoir @tre considbrbes comme des expressions de confiance ou de
d6fiance, puisque le gouvernement ne devrait demeurer responsable qu'A la seule
Chambre des communes .

50. La port6e des pouvoirs du Conseil devrait i3tre la suivante :

i- Les lois et les trait6s relevant exciusivement de la comp6tence f6d6rale ne
devraient pas 6tre subordonn6s fi I'approbation du Conseil .

ii - Les projets de Ioi f6d6raux et les articles de trait4bs ribputbs appartenir A la
cat6gorie de pouvoirs dits concurrents A pr6pond6rance fbd6rale devraient Ubtre
sujets A un veto suspensif de courte durube de la part du Conseil .

iii - Les projets de loi f6d6raux rbputbs appartenir A la cat6gorie de pouvoirs dits
concurrents A pr6pond6rance provinciale devraient dtre sujets A un droit de veto
suspensif d'une plus longue durbe de la part du Conseil, sauf s'il s'agissait de
mesures en application d'accords bilat6raux conclus entre le gouvernement central
et un ou plusieurs gouvernements provinciaux .
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iv - La ratification des trait6s, ou des parties de trait6s, portant sur des questions qui
rel6vent de la comp6tence provinciale devrait @tre subordonn6e A I'approbation, au
Conseil, de la majorit6 des provinces, Mant entendu que les lois qui sont n6cessai-
res pour mettre en oeuvre ces trait6s continueraient d'@tre adopt4bes par les seules
provinces .

v - Les initiatives f6d6rales prises dans les domaines de comp6tence provinciale qui se
fondent sur le pouvoir f6d6ral de d6penser, que le cout en soit partag6 ou qu'il soit
entibrement pris en charge par le Tr6sor f6d6ral, A I'exception des d6penses reli6es
d la p6r6quation, devraient n6cessiter une majorit6 des deux tiers au Conseil .

vi - Si une province choisit de ne pas participer A un programme qui a ralli6 un large
consentement des provinces, le gouvernement central devrait dtre tenu de verser
au gouvernement de cette province une somme 6gale A ce qu'il en aurait coutib au
gouvernement central pour appliquer le programme dans la province en question .

vii - La proclamation d'un btat d'urgence en temps de paix ou en temps de guerre
devrait n6cessiter, outre la confirmation de la Chambre des communes, celle de la
majorit§ d'au moins les deux tiers au Conseil .

51 . Le Conseil devrait servir de tribune pour I'Mude des propositions g6n6rales et des
grandes orientations d6coulant de la Conf6rence bconomique des premiers ministres
et de toute autre proposition que la Conf6rence des premiers ministres pourrait ainsi
d6signer ou de toute question qui int6resse les membres du Conseil Iui-m6me .

52. Les nominations f6dbrales d la Cour suprdme, aux principaux organismes de r4§gle-
mentation, tels que le Conseil de la radiodiffusion et des t6l6communications cana-
diennes, la Commission canadienne des transports et l'Office national de I'bnergie,
ainsi qu'aux institutions centrales comme la Banque du Canada et Ia SociW Radio-
Canada, devraient @tre approuvbes par un comiti§ appropri6 du Conseil .

53 . Pour d6cider du classement d'un projet de loi ou d'un trait4§ et, par cons6quent, des
pouvoirs que le Conseil peut exercer, il conviendrait de cr6er un comit6 mixte
permanent compos6 des pr6sidents et de quelques membres de la Chambre des
communes et du Conseil .

54. i - La Conf6rence des premiers ministres devrait 6tre convoqu6e chaque ann6e, A
moins que les gouvernements ne s'y opposent A la majorit6 simple .

ii - De plus, des conf6rences des premiers ministres devraient avoir lieu A la demande
de tout gouvernement qui obtient I'assentiment de la majorit6 simple des dix
autres .

55. II devrait 6tre cr66 un comit6 f6d6ral-provincial des questions de politique intergouver-
nementale, compos6 des onze ministres charg6s des affaires intergouvernementales .

56. Un comit6 intergouvernemental permanent compos6 de hauts fonctionnaires et de
sp6cialistes et relevant de la Conf6rence des premiers ministres devrait @tre cr66 et
charg6 de faire une Mude suivie de la question du double emploi des politiques et des
programmes.
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57. Pour assujettir les relations f6d6rales-provinciales d un examen continu de la part des
assembl6es I6gislatives, il conviendrait de creer A la Chambre des communes et dans
chacune des assemblLses I6gislatives provinciales des comitbs permanents qui seraient
charg6s de revoir I'activite des principales conf6rences f6d6rales-provinciaies.

La Cour supreme et le pouvoir Judicialre

58. L'existence et I'ind6pendance du pouvoir judiciaire au palier central et au palier
provincial de gouvernement devraient We reconnues comme un principe fondamental
du f6d6ralisme canadien et int6gr6es dans la Constitution .

59. i - L'existence et la composition de la Cour suprdme du Canada et le mode de
nomination et de r6vocation de ses juges devraient dtre int6gr6s dans la
Constitution .

ii - La Cour supr6me devrait @tre composee de onze juges, dont cinq choisis parmi des
juges et des avocats de droit civil et six parmi des juges et des avocats de common
law, compte tenu, dans ce dernier cas, de la r6partition regionale .

iii - Les juges de la Cour supr6me devraient @tre nommes par le gouverneur en conseil
apr6s consultation du procureur g6n6ral de la province de Qu6bec en ce qui a trait
aux candidats de droit civil, et des procureurs gbn6raux de toutes les autres
provinces en ce qui a trait aux candidats de common law ; ces nominations
devraient We ratiftes par le comit6 appropri4§ du Conseil de la f6d6ration .

iv - Les juges de la Cour supreme, ne devraient pouvoir @tre r6voqu6s que par le
gouverneur en conseil sur adresse conjointe des deux chambres du Parlement .

v - Le juge en chef de la Cour supreme devrait dtre choisi par le gouverneur en conseil
parmi les membres de la Cour pour un mandat non renouvelable, un juge de
common law et un juge de droit civil se succedant A tour de r61e .

60. La Cour supr@me devrait demeurer une cour de juridiction d'appel g4bnerale tant pour
les questions de droit provincial que pour les questions de droit f6deral .

61 . La Cour supreme devrait conserver sa comp6tence en matibre de renvois, mais les
gouvernements provinciaux devraient se voir reconnaitre le m@me droit que le gouver-
nement central de s'adresser directement e la Cour supreme sous forme de renvois .

62. La Cour supreme devrait etre divisbe en trois chambres : la chambre de juridiction

provinciale, qui serait elle-m@me r6partie en une section de droit du Qu6bec et une

section de common law, la chambre de juridiction fbd6rale et la chambre de juridic-
tion constitutionnelle ; tous les juges de la Cour devraient si6ger A la chambre

constitutionnelle .

63. Des dispositions devraient etre prises en vue du remboursement des frais de d6place-
ment des parties comparaissant devant la Cour supreme lorsque, de I'avis de la Cour,
la situation le justifie .

64. Tous les juges des cours provinciales devraient @tre nomm 6s par les gouvernements
des provinces int 6ressees, mais, dans le cas des juges des cours superieure e t
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d'appel, apr6s consultation du gouvernement central . Le gouvernement central devrait
continuer de nommer, seul, les juges de la Cour f6d6rale .

Modification at adaptation de Is Constitution

65. Les articles de la Constitution qui traitent :

- du partage des compbtences I6gislatives et ex6cutives ,

- de la constitution des deux chambres centrales, de I'existence et de la composition
de la Cour supr@me du Canada, ainsi que du mode de nomination et de r4bvocation
de ses juges ,

- des charges de gouverneur g6nbral et de lieutenant-gouverneur,

- de la liste prot6g6e des droits fondamentaux ,

- des droits linguistiques prot6g6s, et

- de la formule d'amendemen t

seraient soumis A la formule d'amendement suivante :

i- pr6sentation soit 6 la Chambre des communes, soit au Conseil de la fbd6ration
d'un projet de Ioi portant amendement de la Constitution et adoption de la mesure
A la majorit6 par la Chambre des communes et A la majorit§ des voix par le
Conseil ;

ii - ratification de I'amendement propos6 par un r6f6rendum tenu A I'6chelle du
Canada et acquise par un vote majoritaire dans chacune des quatre r6gions
constitu6es par les provinces de I'Atlantique, par la province de Quftec, par la
province d'Ontario, par les provinces de I'Ouest et les Territoires, cette liste de
regions devant iltre modifi6e, au besoin, de mani6re A compter comme r6gion
distincte toute autre province qui pourrait, A un moment donn6, regrouper au
moins 25 p . cent de la population canadienne .

66 . Le Parlement devrait dtre investi du droit de modifier les autres articles de la
Constitution, sauf ceux qui ont trait A la constitution des provinces, ceux-ci ne pouvant
dtre modifi6s que par I'assemblbe I6gislative provinciale comptstente .

67 . Une constitution nouvelle devrait reconnaitre le droit du Parlement central et des
L6gislatures provinciales de se d6l6guer entre eux, de consentement mutuel, toute
comp6tence I6gislative, sous r6serve d'une r&vision pbriodique de chaque d6l6gation
et, s'il y a lieu, d'une indemnisation financi6re .

La reforme electorale at Is Chambre des commune s

68. Pour Lfitablir un meilleur 6quilibre entre le nombre de suffrages recueillis et le nombre
de siftes d6tenus par chaque parti politique dans les diverses rbgions et provinces, i l

139



Recommandatlons particulldres

y aurait lieu de modifier le mode actuel d'6lection A la Chambre des communes par
l'introduction d'un 6l6ment de proportionnalit6 qui compl6terait le syst6me actuel des
circonscriptions d'un seul d6put6 Mu A la majorit6 simple .

69. i - Le nombre de d6put6s A la Chambre des communes devrait 6tre augment6
d'environ soixante .

ii - Ces d6put6s devraient 6tre choisis, parmi les candidats figurant sur des listes
provinciales dress6es par les partis f6di§raux avant les 6lections g6n6rales, les
sidges btant r6partis entre les partis au prorata des suffrages populaires .

70 . i - Le regime des comitbs A la Chambre des communes devrait 6tre modifi6 et
renforcb .

ii - Le gouvernement devrait confier plus souvent A des comit6s spbciaux de la

Chambre des communes la tAche d'approfondir certaines grandes questions qui se
posent au pays et au sujet desquelles le gouvernement central pourrait 6ventuelle-
ment avoir cA agir par voie I6gislative ou exbcutive .

Droits Individuels et drolts collectif s

71 . Une Dbclaration des droits devrait @tre intbgr6e dans la Constitution canadienne .

72 . La D6claration des droits devrait comprendre les droits politiques, juridiques, 6cono-
miques et 6galitaires g6n6ralement accept6s .

73. Les droits collectifs int6gr6s dans la Constitution devraient comprendre les droits
linguistiques ibnum6r6s dans les recommandations 1, 2, et 4 et le droit du Parlement et
des assemblbes I6gislatives des provinces d'adopter des mesures sp6ciales 6 I'avan-

tage des populations autochtones .

74 . Les droits individuels et les droits collectifs fondamentaux sur lesquels le gouverne-
ment central et les gouvernements provinciaux s'entendent devraient @tre int6grbs
dans la Constitution .

75. Lorsque le gouvernement central et les gouvernements provinciaux en seront conve-
nus, iI y aurait lieu d'int6grer dans la Constitution des droits additionnels assortis
d'une clause permettant aux corps I6gislatifs d'y d6roger par une d6claration

expresse .
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C.P. 1977-191 0

Copie certifi6e conforme au procLs-verbal d'une r6union du Comit4§ du Conseil priv6,
approuv6 par Son Excellence le Gouverneur g6n&ral le 5 juillet 197 7

Le Comit6 du Conseil priv6 a reQu du Premier ministre, le tr6s honorable Pierre Elliott
Trudeau, un rapport concernant I'unit6 canadienne, et il propose qu e

I'honorable Jean-Luc Pepin d'Ottawa (Ontario)

I'honorable John Parmenter Robarts de Toronto (Ontario)

M. Richard Cashin de Saint-Jean (Terre-Neuve)

D' John Evans de Toronto (Ontario)

MTe Muriel Kovitz de Calgary (Alberta )

Monsieur le maire Ross Marks de Hundred Mile House (Colombie-Britannique )

soient nomm6s commissaires, en vertu de la Partie I de la Loi sur les enquCtes, afin de
faire enque)te sur les questions touchant I'unit4§ canadienne . Dans le cours de leur enqu@te,
les commissaires devron t

a) tenir des audiences publiques et parrainer des rbunions publiques afin de connaitre les
points de vue des organismes, groupements et particuliers int6ress6s ;

b) appuyer, encourager et faire connaitre les efforts du grand public et particuli6rement
ceux des organismes non gouvernementaux, en ce qui a trait A I'unit6 canadienne ;

c) partager leurs initiatives et opinions avec le public afin de le tenir au courant et de le
sensibiliser aux questions touchant I'unitb canadienne ;

d) aider A I'blaboration de moyens visant A renforcer I'unit6 canadienne et agir comme
conseillers du gouvernement sur les questions reli6es A celle de I'unit6 ; et

e) faire enqu6te sur toutes autres questions relatives A I'unit6 nationale qui peuvent @tre
confiLses ci la commission par Son Excellence en conseil .

Le Comit6 propose en outre que les commissaire s

a) soient connus sous le nom de Groupe de travail sur I'unit6 canadienne ;

b) soient autoris6s A exercer tout pouvoir A eux conf6r6s par ['article 11 de la Loi sur les
enquLstes, et que les minist6res et organismes leur apportent toute I'aide n6cessaire ;

c) adoptent les m6thodes et procbdures qu'ils jugeront n6cessaires et opportunes pour
la bonne marche de I'enqu(Ne et sa conclusion dans un an, et si6gent aux dates et
Iieux au Canada qu'ils estimeront opportuns ;
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d) soient autoris6s A retenir les services des avocats, du personnel et des conseillers
techniques qu'ils jugeront utiles, au taux de r6mun6ration et d'indemnisation qu'ap-
prouvera le Conseil du Tr6sor ;

e) remettent aux services de I'archiviste f6d4bral les documents et dossiers de la commis-
sion aussit6t apr6s la conclusion de I'enqu6te ; et

f) que I'honorable Jean-Luc Pepin et I'honorable John Parmenter Robarts soient
nomm6s copr6sidents de la commission .

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY-COPIE CERTIFItE CONFORM E

P. M. PITFIEL D

CLERK OF THE PRIVY COUNCIL-LE GREFFIER DU CONSEIL PRIVt

C. P. 1977-236 1

Copie certifi6e conforme au proc6s-verbal d'une r6union du Comit6 du Conseil priv6,
approuvb par Son Excellence le Gouverneur gibnbral le 24 aout 197 7

Sur avis conforme du Tr6s Honorable Pierre Elliott Trudeau, Premier ministre, le
Comit6 du Conseil priv6 recommande que We Solange Chaput-Rolland, de la ville de
Montr6al, dans la province de Qu6bec, soit nomm6e, en vertu de la Partie I de la Loi sur les
enqu@tes, commissaire de la Commission d'enqu@te sur les questions touchant I'unit6
canadienne, connue sous le nom de Groupe de travail sur I'unitb canadienne, btablie par le
d6cret C.P. 1977-1910 du 5 juillet 1977 .

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY-COPIE CERTIFItE CONFORM E

P. M . PITFIELD

CLERK OF THE PRIVY COUNCIL-LE GREFFIER DU CONSEIL PRIV E

C.P. 1977-2362

Copie certifi4§e conforme au proc6s-verbal d'une r6union du Comit6 du Conseil priv6,
approuvb par Son Excellence le Gouverneur g6n6ral le 24 aout 197 7

Sur avis conforme du Tr6s Honorable Pierre Elliott Trudeau, Premier ministre, le
Comit6 du Conseil priv4§ recommande que M . Gerald A. Beaudoin, de la ville de Hull, dans
la province de Qu6bec, soit nomm6, en vertu de la Partie I de la Loi sur les enquLates,
commissaire de la Commission d'enqu@te sur les questions touchant I'unit6 canadienne,
connue sous le nom de Groupe de travail sur I'unites canadienne 6tablie par le d6cret C .P .

1977-1910 du 5 juillet 1977 .

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY-COPIE CERTIFI tE CONFORM E

P.M . PITFIELD

CLERK OF THE PRIVY COUNCIL-LE GREFFIER DU CONSEIL PRIV E
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C.P. 1978-573

Copie certifiee conforme au proces-verbal d'une reunion du Comite du Conseil prive,
approuve par Son Excellence le Gouverneur general le 28 fevrier 197 8

Sur avis conforme du Premier ministre, le tres honorable Pierre Elliott Trudeau, le
Comite du Conseil prive recommande, en vertu de la Partie I de la Loi sur les enqu@tes,
que M . Ronald L. Watts, de Kingston (Ontario) soit nomme commissaire de la Commission
d'enqudte sur I'unite canadienne, connue sous le nom de Groupe de travail sur I'unite
canadienne, etabli par le decret C.P. 1977-1910 du 5 juillet 1977, en remplacement de M .
John Evans dont la demission a ete acceptee .

CERTIFIED TO BE A TRUE COPY-COPIE CERTIFItE CONFORM

P.M. PITFIEL D

CLERK OF THE PRIW COUNCIL-LE GREFFIER DU CONSEIL PRIA
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Appendice 2 Le We de la Commission

MANDAT

Le mandat de la Commission de I'uniti§ canadienne comporte trois ti3ches essentielles :

a) «appuyer, encourager et faire connaitre les efforts du public, et particuliorement ceux
(des associations b6n6voles) ;

b) contribuer de ses propres initiatives et avis ;

c) conseiller le gouvernement (du Canada) sur les questions se rapportant A I'unit4§
nationale» .

INTRODUCTIO N

La Commission adh6re A I'idbe d'une f6d6ration canadienne ou les pouvoirs de I'Etat sont
r6partis entre deux ordres de gouvernement, A la fois souverains et associLss sous une
m~me constitution . Ce syst6me r6pond A la pr6sence des deux peuples fondateurs et
s'adapte A la diversit6 de notre environnement g6ographique, social et 6conomique .

Comme en tbmoigne sa propre cr6ation, la Commission reconnait que le Canada et son
systome f6d6ral traversent une p6riode de tre3s grande tension . Toutes les r6gions du pays
refl~tent et expriment ce malaise . Les questions les plus pressantes sont soulevbes dans le
Qu6bec et la Commission entend bien leur accorder la priorit6 . Les probl6mes des autres
r6gions rev@tent eux aussi une importance majeure et la Commission leur consacrera toute
I'attention qu'ils m6ritent .

Le mandat de la Commission lui laisse toute la latitude voulue pour exprimer ses id4~es et
prendre des initiatives . La Commission se propose d'offrir des concepts et des politiques
susceptibles de constituer les 6I6ments d'une troisi6me option pour le Canada . Les
Commissaires ne se sentent pas li6s par le statu quo politique et maintiennent leur
ind6pendance des partis politiques f4§di§raux ou provinciaux . Le mandat de la Commission
I'invite A conseiller le gouvernement . Elle le fera Lsvidemment . Elle fera connaitre aussi ses
opinions & la population canadienne, sans chercher querelle A qui que ce soit, mais r6solue
A les faire valoir dans un esprit d'autonomie essentiel A sa cr6dibilit4§ et A son utilit6 .

La Commission travaillera dans un esprit de r6ceptivit6 et de conciliation, en Lstroite
collaboration avec les Canadiens . Pendant toute la dur6e de son mandat, elle dialoguera
avec les citoyens de toutes les r6gions. Avec l'appui de sp6cialistes de toutes disciplines,
les Commissaires analyseront et 6valueront tous les concepts politiques, anciens et
nouveaux. Ils seront attentifs aux revendications des gouvernements fbdbral et provinciaux
et solliciteront leurs vues .

Fid6le A son mandat, la Commission 6coutera aussi les associations de toute nature
d6sireuses de proposer des solutions pour cr6er un Canada meilleur . Ces groupements
m6ritent son encouragement car ils peuvent fournir A la population un instrument valable
pour I'4§tude des probl6mes qui nous confrontent actuellement .
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La Commission favorisera ces efforts de plusieurs fagons, principalement par un service de
conf6renciers et la diffusion de publications aptes A susciter la discussion .

ACTIVITES DE LA COMMISSION

Pendant la dur6e de son mandat et pour maintenir un dialogue avec le peuple canadien, la
Commission s'est fix6 quatre objectifs . II arrivera que ces activit6s chevaucheront .

Les membres de la Commission veulent d'abord 6couter et se renseigner le mieux possible
sur les inqui6tudes des Canadiens vis-A-vis du fonctionnement de leurs institutions
sociales, 6conomiques et politiques .

Tout en reconnaissant la pr6sence de tensions et le besoin de r6formes la Commission
veut en second lieu souligner les aspects positifs de I'exp6rience canadienne aux plans des
r6alit6s 6conomiques et sociales . La Commission croit A la possibiliti§ d'am6lioration sous

l'impulsion d'une plus grande prise de conscience de la part du public .

Troisi~mement, la Commission esp6re @tre en mesure de se renseigner et d'informer
efficacement la population canadienne sur les probl6mes complexes et importants A

r6soudre. La Commission se propose de pr6ciser les diff6rentes options de m6me que les

avantages et les inconv6nients rattach6s A chacune .

Finalement, la Commission soumettra des recommandations sur des changements qui Iui
apparaitront pertinents et elle sugg6rera des r6formes politiques et constitutionnelles pour
que nos institutions canadiennes r6pondent mieux aux besoins de notre temps .

EMPLOI DU TEMP S

Au cours des premiers mois, les commissaires s'occuperont surtout A 6couter . Ils visiteront

des villes de toutes les provinces canadiennes afin de discuter des probl8mes avec la

population. Ils esp6rent, de cette faron, obtenir une meilleure id6e des opinions et des

sentiments des Canadiens . Pendant ce temps, le personnel de la Commission 6tudiera et
analysera les questions d'importance dans ce d6bat de I'unit6 canadienne dans le but de
pr6parer des documents de base sur les principaux aspects de nos difficult6s actuelles et

les am6liorations possibles.

Durant la deuxi6me phase de son mandat, la Commission insistera surtout sur I'Mude et la
consultation des sp6cialistes. La Commission et son personnel discuteront des probl6mes
et tenteront de r6unir des idbes et des 6I6ments d'une politique susceptibles de fournir une
nouvelle option. Durant cette m@me p6riode, la Commission publiera des documents sur
les principales questions en litige et esquissera les grandes lignes des choix possibles .

Au cours de la troisi6me et derni6re phase de son mandat, la Commission fera la synth6se
de ses opinions et soumettra ses recommandations au gouvernement du Canada et A
toute la population canadienne .
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La Commission desire, au cours des mois e venir, contribuer e une meilleure comprehen-
sion et e la solution de nos problemes actuels. Le ou les problemes sont plus fictifs que
reels elle entend promouvoir la comprehension, et IA ou ils sont reels elle preconisera des
changements importants .

A cette fin, nous, membres de cette Commission de I'unite canadienne, sollicitons
instamment la comprehension et I'appui de tous nos concitoyens .
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