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A Son Excellence le
Gouverneur General en Consei l

QU'IL PLAISE A VOTRE EXCELLENCE

Nous, les Commissaires, nommes sous le regime de la Partie I de la Loi
sur les enquetes et selon les dispositions des decrets du conseil C .P. 1975-999
du 1 0, mai 1975 et C .P. 1975-879 du 22 avril 1975, pour faire enquete et
rapport et formuler des recommandations concernant les groupements de
societes au Canada ,

AVONS L'HONNEUR DE PRESENTER A VOTRE EXCELLENCE LE
PRESENT RAPPORT

Robert W . V. Dickerson

.

Pierre A . Nadeau

Le 17 mars 1978
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Preface

Remarques preliminaire s

La Commission royale d'enquete sur les groupements de societes a ete
creee en vertu de la Partie I de la Loi sur les enquetes, par deux decrets
approuves respectivement les 22 avril et 1 1, mai 1975 (annexe A) . Elie avait
pour mandat de a faire enquete et rapport et formuler des recommandations
concernant :

a) la nature et le role des principaux groupements de societes au
Canada ;

b) les incidences economiques et sociales de ces groupements sur
1'interet public ; e t

c) I'existence de garanties ou leur necessite eventuelle pour proteger
l'interet public, eu egard a ces groupements . D

Bien que ce mandat prevoie une enquete de grande portee, la commission
a pris naissance suite a un evenement bien precis . 11 s'agit de l'offre visant a la
mainmise sur Argus Corporation Limited faite par Power Corporation of
Canada, Limited, en mars et avril 1975, et dont nous parlons plus en detail au
chapitre vn. Cette offre, finalement demeuree infructueuse, a fait couler
beaucoup d'encre; elle aurait pu, en effet, aboutir a la formation d'une tres
vaste entreprise possedant d'importants interets dans bon nombre .de grandes
industries et qui aurait ete le fruit d'une acquisition- plutot que de 1'expansion
interne, mais il ne paraissait pas evident que les lois actuelles regissant les
fusions auraient suffi, dans ce cas, a proteger vraiment 1'interet public . Le
gouvernement s'est donc vu incapable d'evaluer toutes les repercussions d'une
telle acquisition, parce qu'aucune etude ou analyse d'ensemble n'avait ete faite
au Canada sur les consequences des fusions de grandes entreprises diversifiees,
ni sur les effets des concentrations de pouvoir et de propriete entre les mains
des societes .

Nous ne devions donc pas limiter notre enquete a la seule question des
fusions par conglomerat . De fait, le mandat ne mentionne ni les conglomerats
ni 1'offre de Power visant a la mainmise sur Argus. II nous etait demand'e

xxi



plutot d'aborder des questions qui n'avaient pas encore ete examinees a fond au
Canada . Le mandat etait tres large, mais il nous imposait malgre tout certaines
limites, car nous devions faire rapport dans un delai raisonnable . Nous nous
sommes donc efforces de ne pas prolonger nos travaux au-dela de deux ans .

En elaborant un cadre de travail pour l'analyse du probleme qui nous etait
confie, nous nous sommes rendu compte que nous partagions une meme
conviction en ce qui concerne la societe canadienne. Nous croyons en effet que
notre systeme politique, qui accorde aux gouvernements et a 1'entreprise privee
un role preponderant, tout en respectant et garantissant la liberte des individus,
est fondamentalement sain et convient au Canada mieux que tout autre . Sauf
pour quelques temoins qui ont reclame un changement radical, la plupart de
ceux qui se sont presentes devant la commission ont soutenu, ou semblaierit
croire, que notre societe et notre economie pouvaient fonctionner efficacement
et equitablement, sans modification essentielle des roles et des rapports exis-
tants . Nous croyons d'ailleurs que c'est la I'opinion de la majorite des Cana-
diens et c'est pourquoi nous avons cherche a proposer des ameliorations et fait
des recommandations concernant le fonctionnement de nos institutions a
1'interieur du cadre actuel de notre societe .

Notre mandat, quoique tres general, ne nous autorisait pas a examiner et a
evaluer le role des gouvernements ou des syndicats, ni les repercussions de leurs
activites respectives, bien qu'i-1- y ait la forte matiere a reflexion . Sauf ces
reserves, il visait pratiquement tous les aspects du monde des societes, pour peu
qu'iI fut question de concentration de pouvoir .

Nous avons voulu aborder notre tache sans idees preconques . Certaines
questions des plus pertinentes avaient ete peu discutees au Canada ; d'autres
avaient fait l'objet de recherches et d'analyses, surtout dans les milieux
universitaires . Mais nous avons constate que la plupart de ces questions avaient
suscite bien peu d'enthousiasme ou d'interet parmi la population .

Nous avons decide des le debut des travaux qu'il nous faudrait reduire le
champ de notre enquete pour etre mieux en mesure de rassembler et d'utiliser
les ressources disponibles . Nous avons fait savoir, par exemple, qu'il nous
paraissait inutile d'entreprendre 1'examen de la politique de concurrence en
general, etant donne que des conseillers competents du gouvernement y
travaillaient deja depuis bien longtemps . Comme nous nous y attendions, nous
sommes tombes malgre tout sur des questions touchant directement la politique
existante ou proposee en matiere de concurrence ; c'est ce qui nous a amenes a
formuler un certain nombre de remarques a ce sujet dans notre rapport . Nous
avons dit egalement que nous ne repeterions pas les travaux des personnes
chargees de 1'examen et de la revision de la Loi sur !es banques et que nous
n'envisagions pas d'etudier en detail les dispositions de la loi actuelle, ni la
reglementation des banques et du credit bancaire . Neanmoins, il y a un certain
nombre de questions Iiees aux banques, du point de vue du pouvoir qu'elles
possedent en tant que puissantes institutions, sur lesquelles nous nous sommes
penches ; nous les abordons au chapitre x . Nous avons ecarte 1'idee de faire une
etude speciale du controle des entreprises canadiennes par des etrangers ou des
societes multinationales, parce qu'on a deja beaucoup ecrit sur ce sujet, et qu e
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la Loi sur 1'examen de 1'investissement etranger a pris effet en 1974. Nous
avons toutefois examine certains aspects du controle etranger qui se rattachent
aux groupements de societes ; nos observations a ce sujet figurent au chapitre
vin.

Un bon nombre de nouvelles lois ont ete adoptees au cours des annees
soixante et soixante-dix, notamment en ce qui touche la creation et la gestion
des societes, les titres qu'elles offrent au public, l'information qu'elles doivent
divulguer, leur comportement sur le plan de la concurrence, 1'imposition de leur
revenu et de celui de leurs actionnaires, les investissements que peuvent faire au
Canada les societes dont le controle est entre des mains etrangeres et bon
nombre de questions connexes. De nouvelles lois d'application generale, et
d'une importance considerable pour les entreprises, ont aussi ete adoptees ; elles
concernent notamment la protection de l'environnement et du consommateur,
la prevention de la discrimination en matiere d'emploi et l'obligation de
divulguer les contributions financieres aux partis politiques .

Ces recentes modifications generales des lois touchant I'entreprise a place
la commission devant une tache difficile, qui consistait a determiner les cas ou
1'interet public pouvait etre mal protege contre les repercussions economiques
et sociales des principaux groupements de societes . Nous avons choisi plusieurs
sujets d'etude. L'un d'eux, les consequences eventuelles, sur la population, de la
creation et de 1'exploitation de vastes entreprises diversifiees (conglomerats), ne
semblait pas avoir ete suffisamment examine dans le passe . Nous en parlons de
faqon generale au chapitre v et en termes plus precis au chapitre vii . En outre,
nous examinons brievement au chapitre vi les pratiques .et les lois relatives aux
fusions qui ont ete a l'origine de beaucoup de grandes societes .

Nous traitons aussi d'autres questions qui se sont posees soit au cours de
nos etudes, soit a la lecture des memoires qui nous ont ete soumis, ou encore, a
1'audition des temoins qui se sont presentes devant la commission . Nous
aimerions cependant preciser, des 1'abord, qu'une enquete dont le mandat est
aussi general que le notre soul'eve necessairement beaucoup plus de questions
que nous ne pouvons pretendre en resoudre. C'est pourquoi, dans bon nombre
de cas, nous nous contentons d'indiquer les problemes qui, a notre avis,
meriteraient une etude plus approfondie .

Une autre precision s'impose au depart . 11 nous a ete demande d'examiner
des questions d'interet public, et non pas d'enqueter sur I'administration de
telle ou telle societe . La commission n'a pas ete creee pour jouer un role
d'ombudsman ; nous n'avons pas entendu de « parties au litige p au sens
juridique du terme . 11 etait a prevoir cependant que, dans le cadre de nos
travaux, il nous faudrait examiner de pres I'activite de bon nombre de societes
et des evenements precis . Dans presque tous les cas, nous avons integre cet
examen a 1'expose de nos vues sur les grands probl'emes dont traite le rapport .

Avis au lecteur
A moins d'indication contraire, les donnees dont nous faisons etat ont ete

mises a jour en 1977. Notre rapport interessera autant, sans doute, le profane
que le specialiste ; aussi, nous avons evite le trop grand nombre de notes et d e
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renvois . Toutefois, nous engageons le lecteur a consulter, au besoin, les etudes
plus detaillees qui sont publiees separement et sur lesquelles, particulierement
dans ses aspects les plus techniques, s'appuie en partie le present rapport .

Les travaux de la commissio n

Nous avons mene notre enquete sur quatre fronts qui, bien que differents,
se recoupaient fatalement quelque peu .

i) Documentation existante

Nous avons d'abord regroupe et etudie la documentation portant sur un
aspect ou I'autre de notre enquete . Ce premier travail, auquel les commissaires,
le personnel et les experts-conseils se sont consacres avec beaucoup d'ardeur,
s'est poursuivi tout au long de 1'enquete . La documentation sur les divers sujets
a I'etude est moins abondante, au Canada, que nous 1'aurions souhaite ; celle
qui provient d'autres pays, notamment des Etats-Unis, est beaucoup plus riche .
Nous avons pris connaissance et discute du plus grand nombre possible
d'articles, d'etudes et autres documents pertinents .

ii) Memoires du publi c

La deuxieme etape a consiste a inviter la population a faire connaitre ses
vues sur les questions qu'on nous avait charges d'examiner. Dans les deux mois
qui ont suivi la creation de la commission, nous avons enonce publiquement nos
projets et nous avons fait toute la publicite necessaire pour inciter le plus grand
nombre d'interesses possible a nous faire part de leurs opinions . Nous avons
repete l'invitation a plusieurs reprises en demandant au public, par la voie des
journaux et autres publications, de presenter des memoires ou des
commentaires .

Nous avons requ plus de 200 memoires, allant de I'expose de quelques
paragraphes sur un seul sujet, au document tres etoffe, presente en plusieurs
volumes et abordant bon nombre des questions visees par notre enquete . Les
societes ont soumis 54 memoires et les particuliers 75 ; sept sont I'ceuvre de
specialistes a qui nous avions expressement demande de nous preparer des
memoires ou des etudes, 62 d'associations, 6 de syndicats, 5 de partis politiques
et 3 d'autres organisations ou de particuliers . Les memoires nous sont parvenus
de toutes les provinces et des Territoires, de grandes villes et de petits villages .
Environ la moitie provenaient de 1'Ontario, un cinquieme du Quebec et le reste
d'auteurs repartis a peu pres egalement entre les autres provinces . On trouvera
a 1'annexe B la liste complete de tous les memoires presentes .

Nous conserverons ces memoires en permanence et nous les mettrons a la
disposition de quiconque voudra les examiner et les analyser . Les personnes et
les organismes qui ont presente des memoires ont rendu un insigne service a la
commission, et nous leur en sommes reconnaissants .

iii) Audiences publiques

Outre les memoires deposes aupres de la commission, nous avons pu
recueillir les vues de la population au cours d'audiences publiques . Bien que l e
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type d'audience que tiennent les commissions royales ne vise pas a effectuer des
sondages scientifiques, elles constituent quand meme une tribune ou les gens
peuvent exprimer des idees souvent tres repandues ; il nous a semble que nos
audiences (dont les comptes rendus comprennent quelque 8 000 pages) nous
ont permis de connaitre un large eventail d'opinions . Les dates et lieux de ces
audiences, ainsi que les noms de ceux qui y ont participe, figurent a l'annexe C .

Nous avons tenu trois series d'audiences publiques . Au cours de la
premiere, qui s'est etalee sur une periode de trois mois (novembre et
decembre 1975, de meme que janvier 1976), nous avons visite Montreal,
Toronto, Ottawa, Winnipeg, Calgary et Vancouver et avons entendu les
temoignages des personnes et des organisations qui avaient presente des
memoires et exprime le desir de se faire entendre . De fa~on generale, nous
n'avions enonce aucune regle quant au contenu des communications orales, et
les temoins etaient libres de traiter de tout sujet afferent a notre mandat . Cette
premiere serie d'audiences avait deux objectifs principaux : d'abord, donner a
la population toute liberte d'exprimer ses vues et deuxiemement, permettre aux
commissaires de determiner quels seraient vraisemblablement les sujets les plus
importants a examiner . Ces audiences (comme celles qui ont suivi) ont ete
aussi simples que possible. Les temoins n'ont pas eu a preter serment et, sauf
une ou deux exceptions, n'etaient pas accompagnes de leurs avocats . Ils ont
pane de la question qui les interessait ; puis les commissaires et le conseiller
juridique de la commission les ont interroges pour obtenir plus de details et
faire preciser certaines de leurs idees .

A la fin de la premiere serie d'audiences, et grace aux autres travaux que
nous avions entrepris, nous etions en mesure de determiner les questions sur
lesquelles il nous fallait entendre un plus grand nombre de temoignages et qui
pourraient faire le sujet de la deuxieme serie . Pour certains autres problemes,
nous etions arrives a la conclusion qu'il valait mieux les traiter autrement que
dans le cadre de discussions publiques et qu'i1 fallait leur consacrer des travaux
de recherche specialises . La deuxieme serie d'audiences s'est tenue en avril, en
mai et en juin 1976, a Toronto, a Montreal et a Ottawa, parce que les
personnes dont nous voulions entendre les temoignages residaient dans l'une ou
I'autre de ces villes, ou avaient consenti a s'y rendre . A cette occasion, nous
avons fait une certaine selection, ce dont nous ne nous etions pas preoccupes
pour la premiere serie ; tout en gardant la meme formule, nous avons invite des
temoins particuliers a traiter certains sujets, limitant ainsi le champ de nos
travaux .

Nous avons tenu une troisieme serie d'audiences parce qu'il nous a paru
souhaitable d'obtenir un echantillon encore plus vaste des opinions des Cana-
diens . Nous estimions egalement qu'il nous fallait prendre toutes les disposi-
tions raisonnables pour encourager les personnes depourvues des ressources
necessaires a la preparation d'un memoire, ou ne vivant pas dans de grands
centres urbains, a se presenter et a nous faire connaitre leurs vues . C'est
pourquoi nous avons fixe, a diverses dates entre les mois de mai et de
septembre 1976, un certain nombre d'audiences depourvues de toute formalite .
Toutes eurent lieu le soir, sous la direction d'un seul commissaire, assiste d'u n
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ou deux membres du personnel (les precedentes avaient ete tenues par les trois
commissaires et un personnel plus nombreux); les commissaires se sont eux-
memes repartis la tache . Ils ont tenu des audiences a Halifax, a Charlottetown,
a Fredericton, a Saint-Jean, a Windsor, a London, a Sudbury, a Thunder Bay,
a Sherbrooke, a Chicoutimi, a Trois-Rivieres, a Quebec, a Regina, a Edmon-
ton, a Victoria, a Prince George et a Yellowknife . Nous avons souvent siege
tard dans la nuit et nous avons entendu aussi bien des interventions preparees
que 1'expression spontanee des vues de tout membre de 1'assistance qui
souhaitait prendre la parole . Au total, nous avons entendu 127 temoins lors de
ces audiences, lesquelles nous ont ete bien utiles, car elles nous ont permis de
mieux saisir 1'attitude des Canadiens face a un certain nombre de problemes
nationaux, regionaux et locaux . Ainsi, 1'une de nos taches les plus difficiles a
consiste a evaluer les repercussions du pouvoir des societes sur le plan social .
De ce point de vue, les audiences du soir nous ont ete d'un precieux secours .

iv) Recherch e

I1 nous fallait mettre sur pied un programme de recherche assez impor-
tant ; nous en avons confie une partie a notre personnel, mais presque toutes les
etudes ont ete faites par des specialistes engages a contrat . Ce programme de
recherche a ete mis en ceuvre a l'ete de 1975 ; en 1977, nous avions tous les
rapports en main . II avait ete conqu en vue de combler certaines carences de la
documentation existante, de nous aider a tirer des conclusions et surtout,
peut-etre, de nous eclairer sur 1'attitude des Canadiens dans plusieurs domaines
importants . On trouvera, a 1'annexe D du present rapport, la liste complete des
etudes publiees par la commission .

Nous avons tot fait de nous rendre compte qu'il n'existe au Canada que
bien peu de comptes rendus objectifs et analytiques de 1'evolution d'entreprises
canadiennes particulieres . Une partie de notre tache consistait a faire rapport
sur la nature et le role des groupements de societes . Or, pour evaluer les
repercussions de 1'activite des societes, il fallait en bien comprendre les
composantes . Nous avons donc commande un certain nombre d'etudes portant
essentiellement sur les aspects historiques, financiers et fonctionnels de certai-
nes entreprises . Une douzaine ont donne lieu a des rapports d'analystes en
placements, decrivant quelques-unes des entreprises diversifiees et des conglo-
merats les plus grands et les plus importants au Canada . Ces rapports sont
fondes sur une information qui, bien qu'officiellement accessible, est reunie et
analysee pour la premiere fois dans une meme collection d'etudes et de
monographies . Nous avons par ailleurs demande a des economistes profession-
nels d'analyser certaines grandes entreprises essentiellement non diversifiees .
Au nombre de celles-ci, signalons une grande compagnie de fabrication et de
raffinage qui est tres active outre-mer, une vaste entreprise du secteur primaire
qui vend principalement sur le marche d'exportation et une grande societe
multinationale choisie dans un secteur de technologie de pointe . Les etudes
sont evidemment la responsabilite de 1'auteur et ne refletent pas necessaire-
ment les vues des commissaires, ni meme des compagnies .
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Des travaux de recherche plus techniques ont egalement ete entrepris . Ces
etudes portent notamment sur 1° le rapport, mesure quantitativement, qui
existe entre la taille ou d'autres aspects de I'entreprise et son rendement
economique; 2° les causes et les effets tant de la diversification des entreprises
canadiennes que de 1'emprise des grandes societes sur le marche ; 3° la taille des
entreprises et leur concentration dans l'industrie canadienne ; 4° les accords
d'achat reciproques ; 5° 1'influence de notre regime fiscal sur les fusions et sur
les acquisitions; 6° divers modes d'evaluation des reseaux de controle des
societes, analyses dans l'optique du cumul des fonctions d'administrateur ou de
dirigeant .

Une troisieme categorie de travaux de recherche comportait des etudes
plus generales, debordant la dimension economique ou technique et portant
plus d'interet a 1'aspect social . Parmi ces etudes, signalons celles qui traitent 1°
de l'effet de la taille de l'organisation sur 1'alienation de l'individu; 2° des
caracteristiques sociales des villes canadiennes baties autour d'une seule indus-
trie; 3° du dualisme des societes, c'est-a-dire de la relation qui existe entre les
petites et les grandes compagnies d'un important secteur industriel et de ses
repercussions ; 4° de la notion de responsabilite sociale de 1'entreprise au
Canada; 5° des politiques et pratiques des tres grandes entreprises a I'egard de
leur personnel, comparativement a celles des entreprises moyennes; 6° du
financement des partis politiques au Canada et de la loi qui le regit ; 7° du
rapport entre la taille de la compagnie et les relations de travail .

Les etudes mentionnees ci-dessus et les autres dont les titres figurent a
l'annexe D seront publiees en meme temps que le present rapport . Uri
exemplaire de tous les travaux de recherche et de certaines etudes non publiees,
des documents de travail de la commission, de tous les memoires et de la
transcription des temoignages sera depose a la bibliotheque de 1'assemblee
legislative de chaque province .

M. Robert B . Bryce

Nous tenons a exprimer ici notre profonde gratitude a M . Robert B . Bryce
pour son importante participation aux travaux de la commission et a la
preparation de son rapport . Avant sa demission le 15 avril 1977, pour des
raisons de sante, il a dirige la commission et son personnel avec grande
intelligence et beaucoup de devouement .

La commission a pu beneficier de sa vaste experience, acquise au cours de
sa carriere au sein d'organismes publics . 11 avait en effet ete, entre autres,
administrateur de la Banque mondiale, secretaire du Conseil du Tresor,
secretaire du Cabinet et greffier du Conseil prive, sous-ministre des Finances et
administrateur du Fonds monetaire international .

. Au moment de la demission de M . Bryce, les audiences publiques de
meme que les travaux de recherche etaient termines ; nous etions donc deja fort
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avances dans la mise au point des conclusions de la commission et la redaction

du rapport . M . Bryce n'ayant pas participe aux travaux de la commission
depuis sa demission, les deux commissaires en poste en gardent toute la
responsabilite .

Remerciements
11 nous aurait ete impossible de preparer notre rapport sans la collabora-

tion d'un personnel hautement competent, diligent et devoue . Nous remercions
donc cordialement ces precieux collaborateurs et publions leurs noms a I'an-
nexe E .

Conclusion
A notre avis, certaines des questions sur lesquelles nous avons donne notr e

opinion devront We reglees par voie legislative, mais la plupart ne presentent
pas cette exigence. Comme nous l'avons constate, plusieurs des lois actuelles
touchant certains domaines qui nous interessent sont inspirees de pratiques qui
se sont graduellement repandues et sont aujourd'hui generalement bien eta-
blies . Nous esperons que nos observations auront le meme resultat . Nous
souhaitons egalement que les temoignages et opinions qui ont pu etre presentes,
grace aux activites de la commission, a la publication de son rapport et a la
lumiere qui aura ainsi ete faite sur une question generalement peu discutee,
provoquent des reactions et des reponses positives et suscitent des initiatives
bienfaisantes .
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Chapitre premier

Introduction et retrospective

Les grandes entreprises et les industries concentrees ne sont pas des
phenomenes nouveaux au Canada ni dans les autres pays industrialises . Elles
existent depuis au moins un siecle . Avant 1800, la plupart des industries
manufacturieres se composaient de petites entreprises dont l'exploitation etait
souvent assuree par un seul artisan ou par une famille. Avec la revolution
industrielle, la taille des entreprises a augmente de fagon spectaculaire dans la
plupart des secteurs d'activite, a mesure que les entrepreneurs accroissaient
leurs investissements en capital d'exploitation pour mettre a profit les techni-
ques nouvelles et tirer parti des economies d'echelle qu'elles permettaient de
realiser . Mais le volume du capital investi a aussi rendu les grandes entreprises
plus vulnerables aux variations periodiques de la demande cyclique pour leurs
produits, variations que ces investissements ont d'ailleurs intensifiees . Pour se
proteger de ces variations cycliques et souvent catastrophiques des ventes et des
benefices, les entreprises se sont frequemment agrandies encore davantage en
faisant I'acquisition de leurs concurrents, afin de maitriser le marche et de
reduire ce qu'elles consideraient comme a une concurrence ruineuse » . Ainsi, le
fort accroissement des investissements et de la production provoque par la
revolution industrielle, qui nous a valu un niveau de vie jusqu'alors inconnu, a
egalement provoque la creation de grandes entreprises ainsi que d'industries
concentrees et oligopolistes . Vers la fin du xtx° siecle, cette tendance a
l'accroissement de la concentration et de la taille des entreprises a atteint un
point tel que les gouvernements du Canada, des Etats-Unis, de I'Angleterre et
d'autres pays industrialises ont du promulguer des lois destinees a mettre un
frein au pouvoir des grandes corporations . De fait, en 1889, le Gouvernement
du Canada a fait adopter par le Parlement une mesure legislative qui,
anterieure d'une annee au Sherman Act des Etats-Unis, a abouti par la suite a
la Loi relative aux enquetes sur les coalitions . Cette mesure refletait l'inquie-
tude generale en face tant de la taille croissante des corporations que de leur
puissance industrielle, laquelle risquait d'ouvrir la porte a des abus, par
exemple, aux pratiques restrictives du commerce .
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2 Commission royale d'enquete sur les groupements de societes

Le niveau de la concentration globale de 1'economie canadienne a proba-
blement diminue au cours de chacune des decennies prosperes que nous avons
connues depuis le tournant du siecle . Ainsi, en 1923, la Compagnie de chemins
de fer du Canadien Pacifique possedait 21 % de 1'actif total des 100 plus
grandes societes du Canada ; en 1975, la part du CP etait tombee a 6 % . Dans
la plupart des secteurs ou industries, la concentration semble avoir decline au
cours de cette periode ; ainsi que nous le verrons au chapitre it, elle a tres peu
change entre 1967 et 1976, en depit du grand nombre de fusions qui ont eu lieu
au cours de ces annees . Bien des gens s'inquietent de plus en plus de l'impact
economique,, politique et social des grandes societes au Canada . Dans les
industries concentrees, la taille elle-meme de bien des entreprises, son effet sur
Ieurs employes et sur les collectivites, le pouvoir economique dont elles peuvent
user dans la fixation des prix, ainsi que la quantite et la qualite de Ieurs
produits ont suscite une certaine apprehension dans le public et chez les
gouvernements, car 1'impact de la concentration va a 1'encontre, croit-on, de la
philosophic economique et politique sous-jacente au regime du libre marche .
Cc libre marche, si eloquemment defendu par Adam Smith au xvin° siecle,
devait apporter un stimulant a 1'efficacite, des prix bas et flexibles, et la
concurrence qui orienterait I'activite de la production de fagon a porter le
revenu national a son maximum . Or, les situations de libre marche, avec de
nombreuses petites entreprises n'ayant pas le pouvoir d'influer sur le prix
auquel se vendent leurs produits, n'ont probablement jamais existe dans une
economic industrielle moderne . Quoique 1'economie canadienne soit commune-
ment consideree comme une economie de libre entreprise, elle a toujours ete
composee, dans plusieurs de ses secteurs, de grandes entreprises et de marches
oligopolistes, et caracterisee par une importante intervention gouvernementale .

Depuis la Confederation et la « politique nationale N de sir John
A. Macdonald, Ies gouvernements federal et provinciaux sont intervenus dans
I'economie par le biais de lois, de societes de la Couronne, de barrieres
douanieres, de subventions et d'autres moyens directs et indirects de soutenir
les objectifs economiques federaux et provinciaux et de garder le Canada uni
en tant que pays industriel . Les chemins de fer, par exemple, ont ete construits
vers I'est et l'ouest pour tenter de modifier les comportements commerciaux
naturels et les courants de population, et le gouvernement federal a cede des
fonds, des terres, des cautionnements et des monopoles a leurs constructeurs .
Des barrieres douanieres ont ete etablies pour proteger les industries manufac-
turi8res canadiennes contre la concurrence internationale et pour changer ]'axe
nord-sud des activites commerciales en un axe est-ouest, afin de promouvoir
I'unite nationale et le developpement du pays .

A compter de 1930, I'intervention directe du gouvernement a continue ou
s'est intensifiee ; il s'agissait de favoriser la croissance economique, d'etablir des
industries capables de prendre place sur les marches internationaux et de
reglementer les industries des « secteurs-cles n, selon I'interet public . La
Seconde Guerre mondiale et la periode de forte demande de produits indus-
triels qui I'a suivie ont donne un elan extraordinaire a la croissance de
l'industrie manufacturiere au Canada . Au cours des trente dernieres annees, le
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Canada a graduellement abaisse ses barrieres douanieres, dans le sens des
reductions a l'echelle mondiale qui ont ete negociees en vertu de 1'Accord
general sur les tarifs douaniers et le commerce . En depit de ces reductions, les
tarifs douaniers du Canada sont, de faqon generale, plus eleves que ceux des
autres pays industrialises (vestige de la « politique nationale )) ), quoique ses
barrieres non tarifaires, telles les contingentements, demeurent un peu plus
basses . Le gouvernement a continue a subventionner des services de transport
peu lucratifs et a offrir des stimulants a l'industrie afin qu'elle s'etablisse ou
croisse dans des regions moins developpees ; il voulait favoriser ainsi une
meilleure repartition du bien-etre economique entre toutes les provinces . Au
cours de cette periode, le gouvernement s'est de plus en plus efforce d'assurer
une meilleure distribution du revenu entre les differents groupes . Au debut
de 1977, la part de 1'economie ayant ete retiree du secteur prive par la
mainmise du gouvernement ou par voie de reglementation directe avait atteint
environ 25 % du produit national brut (PNB) . L'intervention du gouvernement
prend parfois la forme d'entreprises en coparticipation, telle Syncrude . D'une
faqon plus generale, la reglementation gouvernementale a porte de plus en plus
sur la pollution, la surete des produits, les conditions de travail et les pratiques
d'emploi .

ll se peut que, dans I'avenir, le gouvernement doive reglementer davantage
1'economie . 11 existe, dans notre societe, un certain nombre de taches que le
gouvernement est souvent mieux en mesure de remplir que tbute autre organi-
sation (quoique, en bien des cas, de concert avec l'entreprise privee) . Certains
projets sont parfois trop vastes ou trop risques pour etre entrepris par des
societes privees, sans aide gouvernementale . D'autres sont d'interet national,
mais trop peu profitables pour attirer les capitaux prives . Ainsi, I'exploitation
de nouvelles sources d'energie qu'il est possible de mettre en place a mesure
qu'approche la fin de 1'ere du petrole depasse probablement les moyens dont
dispose notre secteur prive, quelles que soient les previsions du marche ; il s'agit
pourtant de projets d'interet public que le Canada se doit de mener a bonne fin .

Le caractere unique de l'economie canadienne

L'analyse economique et les recommandations que nous preseritons dans
ce rapport evoquent les caracteristiques propres a notre pays et a son economie .
Plusieurs de ces caracteristiques sont decrites tout au long de notre expose ;
nous resumons ici les plus importantes pour indiquer le contexte dans lequel
notre rapport et nos recommandations doivent etre examines . Notre economie
est constituee de petits marches, disperses sur une aire geographique tres vaste .
Le Canada possede un marche interieur relativement limite, et c'est un des
rares pays industriels dont les entreprises n'ont pas acces a une large zone de
libre-echange . La faible etendue et la dispersion de leurs marches empechent
souvent les producteurs canadiens de realiser des economies d'echelle. Un
grand etablissement central ayant un niveau de production efficace fait souvent
face a des frais de transport eleves, tandis que de petites usines regionales, dont
les couts de transport sont moindres, ne peuvent atteindre a des couts de
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production efficaces en raison de leur faible volume de production . Dans un cas
comme dans 1'autre, les producteurs canadiens ne peuvent parvenir, en de
nombreux secteurs, a la productivite qu'obtiennent les entreprises disposant de
marches plus peuples et moins disperses. Neanmoins, la proportion du PNB
que representent les exportations du Canada est l'une des plus elevees parmi les
principaux pays industrialises . bant donne le niveau eleve des salaires chez
nous, nous devons entrer en concurrence non seulement avec des pays ou les
salaires sont bas, mais egalement avec des pays developpes dont 1'acces a de
vastes marches permet aux entreprises de realiser des economies d'echelle aux
niveaux de la production ainsi que de 1a recherche et du developpement .

La dispersion et l'isolement des marches canadiens ont egalement engen-
dre des disparites considerables entre les revenus des diverses regions . Les
differentes regions du Canada n'ont pas les memes bases economiques, de sorte
que leurs interets sont souvent dissemblables et parfois meme diametralement
opposes. Le Canada a des barrieres tarifaires plus elevees que la plupart des
autres pays industrialises, mais ses barrieres non tarifaires sont plus basses .
Cette politique tarifaire prive partiellement les entreprises canadiennes du
stimulant qu'offre la concurrence etrangere ; neanmoins, leur taille jugee
inefficace selon les normes internationales ne les empeche pas de demeurer
rentables etant donne qu'elles peuvent etablir des prix comparables a ceux des
importations . Des entreprises etrangeres ont investi au Canada pour contourner
les barrieres douanieres ; mais elles n'ont souvent alors etabli qu'une version
tronquee de leur grande exploitation a 1'exterieur du Canada ou une replique
miniature bien que de taille inefficace .

L'industrie canadienne compte un pourcentage de propriete etrangere plus
eleve que tout autre pays developpe et la presence de ces capitaux etrangers et
des filiales de compagnies etrangeres au Canada contribue a rendre notre pays
tributaire des investissements et des techniques d'autres pays . Le rapatriement
des dividendes et interets, qui est de l'ordre de 2,5 milliards de dollars par an,
reduit la croissance des mises en commun nationales de capitaux . Grace a
1'appui de leur societe mere, les filiales des multinationales ont souvent la
possibilite d'obtenir des capitaux au Canada a de meilleures conditions que les
entreprises canadiennes de meme taille . Les techniques sont souvent importees
au lieu d'etre mises au point au Canada parce qu'il est moins couteux et moins
risque pour une societe d'obtenir ou d'acheter des licences d'une entreprise
etrangere que de poursuivre ses propres travaux de recherche et
de developpement .

L'etat de I'economi e

C'est dans la conjoncture difficile que traverse actuellement I'economie
canadienne que nous avons redige notre rapport . Le Canada a connu, tout au
cours de la presente decennie, un fort taux d'inflation qui a ete quelque peu
contenu a certains moments par des mesures fiscales et monetaires et, plus
recemment, par le programme de controle de la Commission de lutte contre
1'inflation, mais aucune solution au probleme n'est encore en vue . L'inflation a
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eu des effets tres prejudiciables sur notre economic et sur notre aptitude a
soutenir la concurrence internationale . Depuis 1970, le cout, unitaire de la
main-d'eeuvre canadienne a augmente au meme rythme que celui de notre
principal partenaire commercial, les Etats-Unis, sans qu'il ait pour autant
grimpe plus rapidement que celui d'autres pays developpes . L'inflation s'est
recemment accompagnee d'un taux de chomage grave en depit des mesures
compensatoires prises par le gouvernement, et en particulier de ses interven-
tions pour reduire ou alleger le chomage et en amortir les effets sur les
travailleurs sans emploi .

Le point le plus faible de notre economic se trouve dans le secteur
industriel . Les couts eleves, l'inflation, ]a duree des controles des prix et des
salaires, les predictions sur Ic comportement des prix et des salaires une fois
terminee la periode de controle, I'avenir politique du Quebec, la tendance
croissante des gouvernements a intervenir directement dans I'activite du secteur
prive et les conflits entre les instances federales et celles des provinces au sujet
des impots et redevances, voila autant d'elements d'incertitude qui ont contri-
bue a reduire les depenses de capital et les nouveaux investissements et ont
amene nombre d'entreprises a faire passer outre-frontiere une partie de leur
exploitation . En 1976, il s'est produit pour la premiere fois une fuite marquee
des capitaux etrangers et tout semble indiquer qu'il en a ete de meme
I'an dernier.

Ces dernieres annees, le Canada a enregistre un deficit carrement defavo-
rable de son compte courant avec le reste du monde . Cc deficit a augmente,
puisque nous sommes passes d'une balance positive de 96 millions de dollars,
en 1973, a un deficit de 4,2 milliards en 1976 et qu'on evalue a 4,3 milliards le
deficit de 1977, estime selon un excedent d'environ 2 milliards au chapitre du
commerce des marchandises, d'un excedent de . 0,4 milliard de paiements de
perequation, et d'un deficit, au compte des -services, d'environ 6,7 milliards .
Notre excedent commercial s'est deteriore depuis 1971, bien que les prix des
exportations aient augmente plus rapidement que ceux des importations . La
valeur comptable de la balance canadienne des dettes et creances internationa-
les (y compris I'augmentation des revenus des non-residents) est passee de
28,5 milliards a la fin de 1970 a 48,5 milliards a la fin de 1976 . Le Canada a
ete, en 1976, le plus gros emprunteur sur les marches internationaux . Au cours
de la periode allant de 1960 a 1975, les exportations canadiennes ont comporte
de plus en plus de produits agricoles, ainsi que de matieres premieres et de
produits semi-finis provenant en grande partie de . ressources naturelles non
renouvelables . Les produits manufactures qui sont exportes contiennent de plus
en plus d'elements de nos ressources non renouvelables . La depreciation du
dollar canadien qui a debute en novembre 1976 devrait eventuellement faire
augmenter les exportations et faire baisser les importations, et ainsi ameliorer
la balance commerciale au chapitre des denrees . Mais elle accentuera aussi
]'inflation, du fait de 1'augmentation du prix des produits importes .

Les societes ont ete gravement touchees par les perturbations de I'econo-
mie canadienne. A peu d'exceptions pres, les revenus reels des entreprises, dans
la plupart des industries, sont trop bas pour engendrer 1'epargne interne ou
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I'apport de nouveaux capitaux necessaires pour remplacer, moderniser et
agrandir les etablissements et les ensembles de materiel qui permettraient
d'augmenter la production, 1'emploi, ainsi que le revenu reel des Canadiens .
Les benefices declares ne donnent pas une image exacte de la situation parce
qu'ils ne tiennent pas compte des effets de l'inflation sur le cout reel de
remplacement du stock et des capitaux engages . 11 est prevu qu'au cours de la
periode de 1977 a 1983, les besoins en capitaux du Canada seront de l'ordre de
460 a 520 milliards de dollars courants, ce qui veut dire que les investissements
devront passer d'une moyenne de 22,5 % du PNB dans le passe, a une moyenne
d'environ 25 % du PNB projete pour la periode de 1977 a 1983 .

Les couts d'exploitation et de main-d'oeuvre ont augmente rapidement au
Canada . Cette consequence naturelle de la croissance economique ainsi que de
I'augmentation des salaires se retrouve dans la plupart des pays developpes .
Mais ce phenomene doit etre compense par une plus grande productivite . Les
difficultes que rencontre notre pays a s'ajuster a une production exigeant une
main-d'ceuvre mieux payee deviennent encore plus aigues du fait que notre
main-d'oeuvre tend a se specialiser en fonction de sa situation geographique et
que de grands deplacements sont necessaires pour diriger les travailleurs en
chomage vers les regions jouissant d'un haut niveau d'emploi . Ces regions sont
de plus en plus axees sur les richesses naturelles et offrent peu d'attrait pour les
travailleurs urbains en chomage . Le vaste substrat de richesses naturelles du
Canada a aussi soutenu le change a un taux plus eleve qu'il West n6cessaire
pour rendre un bon nombre de secteurs industriels vraiment concurrentiels sur
le plan international . La chute du dollar canadien au cours de l'annee 1977
devrait cependant aider a alleger ce probleme. Le Canada dispose d'abondantes
richesses naturelles renouvelables et non renouvelables . Quoiqu'il ne suffise pas
a ses propres besoins en produits alimentaires, il demeure certainement un pays
exportateur et devrait le rester . Bien que nous ne puissions plus suffire a nos
propres besoins en petrole, nos possibilites de production d'energie sont promet-
teuses, mais le cout en sera beaucoup plus eleve qu'aujourd'hui . Nous comptons
parmi les pays les plus riches en combustible de remplacement d'origine fossile,
en technologie nucleaire, en approvisionnements d'uranium et en energie
hydro-electrique .

Par ailleurs, le Canada a investi, au cours de la derniere decennie, des
sommes enormes dans le domaine de 1'education . Grace a ses ressources
humaines et a ses specialistes, le Canada pourra justement developper les
industries qui requierent une forte proportion de science et de connaissances
technologiques et qui sont appelees a connaitre la plus forte croissance .

C'est a la lumiere de tels problemes et de telles perspectives que nous
examinons les effets sociaux et economiques des principaux groupements de
societes, tout en restant conscients qu'aussi bien en 1975 lors de la creation de
la commission, qu'au moment de terminer nos travaux en fin 1977, la question
des groupements de societes, bien qu'importante a maints egards, demeurait
une preoccupation bien secondaire de la plupart des Canadiens .
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La puissance des grandes societe s

Le concept de (( puissance des grandes societes )) revient a plusieurs reprises
dans notre rapport ; il faut done le preciser des le depart . La puissance a deja
ete definie comme la possession du contrdle, de 1'autorite ou de l'influence . A
en juger par Ies memoires et les temoignages qu'a requs la commission, ainsi
que par les elements qu'on peut degager des ouvrages econorniques, sociaux et
politiques, la puissance des societes semble comporter, du point de vue du
public, deux elements principaux, soit le pouvoir economique et le pouvoir
politique, auxquels il faut en ajouter un troisieme qui est le pouvoir social
decoulant en partie des deux premiers . On estime qu'une societe a un pouvoir
economique si elle peut controler le prix auquel ses produits sont offerts, la
quantite de produits manufactures et, grace a son aptitude a supporter les
pertes du fait de sa taille, influer sur les prix auxquels elle se procure
main-d'ceuvre, capitaux et matieres premieres . Quant a son pouvoir politique, if
consiste a disposer de ressources et de moyens d'informer et de persuader les
hommes politiques et les fonctionnaires qui prennent les decisions au sein du
gouvernement. Les entreprises ont un pouvoir d'ordre social si elles peuvent
exercer une influence directe sur leurs employes, une influence indirecte sur les
consommateurs touches par leurs decisions et, en certains cas, une influence, a
titre de proprietaire ou autre, sur les media d'information .

Dans les memoires qui nous ont ete presentes, nombre de societes cana-
diennes importantes ont nie qu'elles disposaient de toute forine de pouvoir .
D'autres memoires et temoignages ont manifeste de l'inquietude au sujet de la
puissance des grandes entreprises sous toutes ses formes et souhaitaient que les
gouvernements interviennent . Le pouvoir economique des' grandes entreprises
et I'abus possible ou suppose qu'elles en font ne semblent pas consideres comme
simple fonction de la taille veritable ou de la concentration de 1'industrie . Le
fait que la richesse et le pouvoir soient aux mains d'un petit nombre de gens est
juge comme incompatible avec les principes egalitaires et democratiques . Bien
des termes et des analogies employes pour exprimer cette inquietude au sujet
du pouvoir economique des entreprises etaient repris au cours de nos audiences
pour decrire leur pouvoir politique et social .

On peut trouver certaines indications de cc que le public pense des grandes
entreprises comparativement aux autres institutions importantes dans les resul-
tats d'un sondage publies recemment par 1'Institut canadien d'opinion publi-
que . Ses enquetes montrent de fagon constante que les repondants se soucient
plus de la puissance des grands syndicats et des gouvernements que de celle des
grandes entreprises . Une question posee en mai 1971 et reprise en mars 1976 se
rattache directement au mandat de la commission :

Le premier ministre Trudeau a declare qu'a son avis, les grands syndicats et les
grandes entreprises avaient trop de pouvoir economique et qu'il faudra y mettre un
frein si les Canadiens veulent avoir une economie ou le chomage soit bas et les prix
stables . Pensez-vous que cc soit vrai des grands syndicats ou des grandes entrepri-
ses, ou des deux?
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Grands Grandcs Ni ]cs

syndicats societes Les uns n i

sculement sculement deux les autres Indecis

1971 13% 4% 55% 12% 16%
1976 16% 8% 53% 9% 14'%

Une autre question posee en 1972 et 1975 concernait la menace possible
que representait ]a puissance des syndicats, celle des grandes entreprises et
celle du gouvernement .

A votre avis, lesquelles des organisations suivantes constitueront dans I'avenir la
plus grande menace pour le pays : les grandes societes, les grands syndicats ou
les gouvernements?

Grandes Grands Gouvernc- Sans

socictes syndicats ments opinio n

1972 27% 36% 22% 18%
1975 20% 36% 29% 16 %

N .B . Par suite de reponses multiples, les totaux peuvent depasser 100 % .

11 est possible que ces conclusions refletent simplement le sentiment
general d'impuissance croissante des individus dans une societe de plus en plus
dominee par de gros blocs de pouvoir . Il existe des remedes auxquels les
individus peuvent parfois recourir en face de ces blocs de pouvoir, mais cc sont
des moyens couteux, qui prennent du temps et son souvent inefficaces . Nous
n'avons etabli dans cc rapport aucun parallele entre les grandes societes, les
grands syndicats et les gouvernements, car notre mandat se limite aux entrepri-
ses, a leur groupement ou a leur concentration, mais nombre des problemes que
nous etudions sont lies a la societe et a toutes les institutions qui la composent .

11 existe certaines contraintes destinees a proteger la societe contre une
utilisation prejudiciable du pouvoir economique des grandes entreprises . Le
moyen de contrainte le plus important, signale par de nombreux temoins, reside
dans le fonctionnement meme du systeme de marche; les competiteurs, tant
etrangers que nationaux, doivent se montrer disposes a augmenter le volume de
leurs ventes, leur part du marche ou leurs profits en abaissant leurs prix ou en
ameliorant la qualite et la variete de leurs produits . Cette contrainte est
quelque peu conditionnee par une politique de tarifs protectionnistes et par la
concentration de nombreuses industries canadiennes, mais de faqon generale, la
concurrence en elle-meme restreint, dans une certaine mesure, 1'exercice d'un
pouvoir excessif sur le marche .

En second lieu, le pouvoir des syndicats fait contrepoids a celui des
grandes entreprises . Ce pouvoir leur vient du droit qu'ils ont d'exiger des
entreprises qu'elles s'engagent dans des negociations collectives, ainsi que du
fait qu'ils ne sont pas soumis aux lois proscrivant les ententes en vue de reduire
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la concurrence et d'augmenter les prix . Les syndicats ont solidement etabli
leurs droits de negocier au nom des employes de ]a plupart des societes non
financieres et des services gouvernementaux et continuent de recruter des
membres dans le secteur financier . Les conventions entre les grandes entrepri-
ses et les syndicats jouent un role important., au sein de 1'economie, en ce qui
concerne les tendances salariales et les courbes de benefices ; ces dernieres
annees, les conventions mettant en cause les employes du secteur public ont
aussi, parfois, servi de mod'ele . Tout en protegeant leurs membres, les syndicats
font contrepoids au pouvoir des grandes societes ou des organismes gouverne-
mentaux; mais ils peuvent, du meme coup, amplifier le pouvoir qu'ont ces
organisations sur les consommateurs de leurs biens et services, car toutes les
entreprises d'une meme industrie devront des lors faire face a une meme
augmentation des couts de main-d'eeuvre qu'elles pourront ensuite, de concert,
faire assumer par les consommateurs .

Le troisieme genre de restriction du pouvoir des societes est celui qui est
impose par le gouvernement et sa legislation . Voila probablement la contrainte
la plus complexe et la plus difficile a apprecier ; on a beaucoup discute de son
efficacite au cours de nos audiences . Des temoins du monde des affaires ont
soutenu que le poids de l'intervention gouvernementale opprimait deja forte-
ment les entreprises de toutes tailles, tandis que d'autres estimaient que le
pouvoir des societes devrait etre assujetti a des restrictions encore plus severes .

Une autre contrainte que le gouvernement exerce sur le pouvoir des
societes reside dans les obligations qu'il impose a I'economie canadienne, en
concurrence avec le secteur prive . En un temps ou le chomage et l'inflation sont
eleves, il n'est pas facile de departager les problemes que cree cette rivalite .
Mais nous avons entendu un grand nombre de temoins exprimer leur inquie-
tude a propos de l'envergure des depenses de 11tat et des impots, ainsi que de
la portee des mesures et des politiques du gouvernement, lequel est juge
responsable d'avoir cree de trop fortes pressions, diminue la motivation au
travail, conclu avec les employes des ententes salariales « excessives u et affecte
une large part de 1'epargne disponible au financement de ses deficits . Le
gouvernement a pour ligne de conduite de restreindre a son niveau actuel la
part du PNB qui lui est attribuable .

Toutes ces contraintes nous convainquent davantage que, dans notre
societe, les pouvoirs des entreprises, du gouvernement, des travailleurs et
d'autres groupes s'equilibrent les uns les autres . 11 existe evidemment, au sein
de chacun de ces groupes, de nombreux sous-groupes qui ont chacun leurs
pouvoirs et leurs interets propres . Les citoyens, en tant qu'individus, se sentent
souvent desempares lorsqu'ils doivent traiter avec ces groupes . Si l'un d'eux en
arrivait a exercer un pouvoir sans contrainte, rompant ainsi 1'equilibre social,
tout I'edifice se trouverait menace. 11 est probablement vrai aussi qu'une forme
de pouvoir en engendre une autre, que la puissance des grandes entreprises
entrainera I'expansion des structures syndicales et gouvernementales . Le pre-
sent rapport evalue done I'evolution du role et de la force des grandes
entreprises et fait les recommandations necessaires en vue d'ameliorer 1'effica-
cite des rouages de I'economie et de la societe canadiennes .
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L'interet public

L'expression u interet public » figure dans notre mandat et est frequem-
ment utilisee dans le present rapport . Une entreprise n'a pas qu'un seul public,
mais bien plusieurs publics qui rivalisent entre eux ; cela est d'ailleurs vrai de
toute institution . Les « publics » d'une societe comprennent ses actionnaires, ses
creanciers, ses employes, ses clients, ses fournisseurs, les gouvernements, et les
collectivites regionales, nationales et meme internationales . A I'interieur de ces
groupes et sous-groupes, il existe toute une diversite d'interets ; un individu peut
d'ailleurs appartenir en meme temps a plusieurs groupes dont les interets sont
peut-We en conflit .

Ainsi, les actionnaires se preoccupent d'abord de la valeur des actions et
de leur rendement ; les creanciers veulent obtenir une rentabilite elevee avec un
minimum de risques ; les employes ont surtout en vue la qualite de leur vie au
travail, leurs salaires et autres benefices, ainsi que, peut-etre, l'importance
sociale de leur emploi; les consommateurs veulent de bons prix, de la qualite,
un service excellent, de l'information et une certaine protection contre les
produits defectueux et dangereux ; les fournisseurs negocient avec 1'entreprise
sur des questions de qualite, de prix, de competence, de fiabilite et de capacite ;
les gouvernements prelevent les impots, reglementent, procurent une aide et des
subventions directes et indirectes, controlent la securite ainsi que le respect de
1'environnement, et stimulent I'emploi .

Pour accorder davantage a un de ses publics, une societe qui a des
ressources limitees doit habituellement diminuer la part des autres . L'augmen-
tation du rendement aux actionnaires peut signifier la diminution des salaires
des travailleurs . Ameliorer la qualite du service aux consommateurs peut
obliger I'entreprise a imposer des reglements plus severes a ses employes ou a
accepter des benefices moins eleves . Assurer une meilleure protection de
1'environnement peut entrainer une augmentation des couts et des prix et une
diminution du nombre d'emplois dans un etablissement donne .

Les publics concurrents cherchent a atteindre leurs fins par le truchement
du systeme de marche ainsi que par des tractations politiques susceptibles
d'aboutir a la modification des lois ou a de nouvelles fagons de les interpreter et
de les appliquer. Nous ne pretendons pas indiquer ici quel est le meilleur
moyen de repartir les ressources d'une societe entre ses divers publics . On peut
se demander qui, dans I'entreprise ou a I'exterieur, devrait decider de cette
repartition et comment elle devrait se faire ; la question est valable, mais nous
ne postulons a priori aucun mode de repartition comme etant le meilleur du
point de vue de l'interet public.

La structure du present rapport
Le rapport comprend 18 chapitres . Nous avions pour mandat d'etudier les

consequences sociales et economiques des groupements de societes . Nous
reconnaissons qu'il existe un chevauchement et une interaction considerables
entre les consequences sociales et les consequences economiques de la concen-
tration des grandes entreprises, mais, pour mieux en faire 1'analyse et la
description, nous les etudions separement. Dans les chapitres ii a ix, nous
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traitons essentiellement de 1'aspect econornique et plus specialement de la
concentration dans 1'economie canadienne, des economies d'echelle, de I'exis-
tence et des effets de I'oligopole, des conglomerats et de leur rendement, des
fusions et acquisitions, et de la portee des investissements directs en provenance
de I'etranger . La partie relative a I'economie se termine avec le chapitre ix qui
presente des propositions pour la mise en place d'une concurrence pratique
selon le contexte et la structure de notre economie actuelle .

Les chapitres x et xi traitent des banques et des institutions financieres
ainsi que des problemes relatifs a la gestion, aux finances, etc ., que rencontrent
les moyennes et petites entreprises . Dans les cinq chapitres suivants, nous nous
attachons surtout a I'aspect social de notre mandat et traitons plus particuliere-
ment des cas speciaux de controle exerce par les grandes entreprises, de la
divulgation des donnees, de l'influence des societes, des conditions de travail et
autres effets sociaux des groupements de societes . Le chapitre xvii examine le
role des industries reglementees et des societes de la Couronne . Le chapi-
tre xviii donne un resume de nos conclusions generales .

* * *

Le Canada vit sous un regime d'economie mixte ou regne, par ailleurs, une
tres forte concentration industrielle . Ces deux caracteristiques sont certaine-
ment appelees a se maintenir . Dans notre rapport, nous considerons cette
situation comme relativement inevitable pour un pays industriel, et non pas
comme un phenomene nouveau qui peut ou doit etre contrecarre par des
mesures gouvernementales. Nous proposerons done des mesures en vue d'ac-
croitre les avantages que le Canada peut retirer des ressources dont il dispose,
en nous inspirant des formes d'organisation industrielle et d'intervention gou-
vernementale les mieux adaptees a la conjoncture actuelle .





Chapitre i l

La taille et la concentration
des entreprises

Le mandat de la commission lui prescrivait d'examiner, entre autres, « Ia
nature et le role des principaux groupements de societes au Canada ». A cette
fin, elle a tout d'abord entrepris 1'etude de diverses grandes societes, particulie-
rement les mieux connues, afin d'avoir un aperqu du processus de croissance de
ces societes et de leur comportement . En outre, la commission a demande a
Christian Marfels de preparer une analyse de la concentration industrielle au
Canada. Nous voulons, dans le present chapitre, resumer et prolonger nos
recherches preliminaires en examinant la taille et le nombre des grandes
societes et groupes de societes qui exercent leur activite au sein de I'economie
canadienne, et fournir ainsi 1'arriere-plan necessaire au reste du present
rapport, oO sont evalues I'existence et les effets de la puissance industrielle et
financiere au Canada .

Nous presentons ici diverses donnees concernant la structure de I'industrie
canadienne et offrons d'abord un resume des constatations les plus importantes ;
puis nous passons a 1'etude des recherches detaillees qui les ont inspirees .

Resume des constatations les plus importantes

Nos principales constatations, d'ordre empirique, se resument comme
suit :

1 . La concentration globale (c'est-a-dire le pourcentage de 1'activite econo-
mique exerce par les plus grandes societes au Canada) a diminue au cours
de la periode de 1923 a 1975 ; cependant, le gros de cette baisse se situe
avant 1966 . Depuis 1966, la concentration globale, au pays, est demeuree
relativement constante .

2 . Au Canada, Ia taille moyenne des 100 societes non financieres les plus
importantes et celle des 25 societes financieres les plus importantes sont
bien moins considerables que celles de leurs homologues des 1 ✓ tats-Unis et
d'autres pays industrialises .

13
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3 . La concentration globale est plus forte au Canada qu'aux Etats-Unis .

4 . La concentration industrielle (c'est-a-dire la fraction de 1'activite totale de
telle ou telle industrie qui est attribuable a un nombre donne des plus
grandes societes qui exercent dans cette industrie) a augmente dans les
industries manufacturieres canadiennes au cours de la periode de 1948
a 1972 . Le gros de 1'augmentation se situe entre 1948 et 1954 . Le niveau
de concentration industrielle est demeure assez stable au cours des annees
1965 a 1972 .

5 . Au Canada, les niveaux de concentration industrielle sont sensiblement
plus eleves que les niveaux comparables aux Etats-Unis .

A tout prendre, ces conclusions portent a croire que, meme si les compa-
gnies canadiennes sont petites par rapport aux plus grandes societes qui
exercent a travers le monde, elles sont grandes relativement a la taille globale
de 1'economie canadienne ou a celle d'industries particulieres . Ces conclusions
montrent I'enigme qui se pose, au depart, a ceux qui faqonnent les politiques au
Canada : bien que la taille moyenne des entreprises, dans bien des industries
canadiennes, soit inferieure a« I'echelle mondiale », les politiques visant a
encourager les societes a croitre risquent d'aggraver les problemes auxquels
peuvent donner lieu les niveaux deja eleves de concentration industrielle a
1'interieur du pays .

La description de 1'industrie canadienne que renferme le present chapitre
pose un premier jalon dans 1'analyse de la puissance commerciale virtuelle des
grandes entreprises au Canada. Le reste du rapport est consacre a la tache qui
consiste a analyser les donnees relatives aux repercussions economiques et
sociales des groupements des societes .

Description de la structure industriell e
Aucun ensemble distinct de donnees statistiques ne reflete vraiment le jeu

complexe des influences qui s'exercent entre les corporations et les autres
participants a I'activite economique et qui sont susceptibles d'interesser quicon-
que etudie la structure et I'organisation des societes . Plusieurs types de mesures
existent deja et nous allons en faire etat .

La description de la structure industrielle d'une economic peut se faire a
deux niveaux . D'abord, au niveau global, ou le secteur des societes, c'est-a-dire
les plus grandes corporations, est compare a I'economie entiere . Ou bien au
niveau du secteur, ou les societes sont comparees a 1'ensemble de l'industrie ou
elles se situent . Nous employons ici les deux methodes .

Deux mesures peuvent servir a analyser I'organisation industrielle au
niveau global . La premiere, c'est le degre de concentration globale, a savoir
jusqu'a quel point I'activite economique totale est dirigee par les societes les
plus importantes . La mesure classique de la concentration globale est le
coefficient de concentration, c'est-a-dire la fraction de 1'activite totale (norma-
lement, I'actif ou les ventes) exercee par le groupe (ordinairement de 100) des
societes les plus importantes . La seconde mesure est simplement la taille des
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plus grandes societes elles-memes, par rapport a I'economie et a d'autres
grandes societes a travers le monde .

ll existe plusieurs dimensions quantifiables de la structure de l'industrie, y
compris le degre de concentration, la facilite d'acceder au secteur ou d'en
sortir, la taille des societes dans une industrie, le degre de concurrence exercee
par 1'importation, le rythme de croissance de l'industrie et son taux
d'innovation technologique . Des etudes empiriques ont montre que des dimen-
sions differentes s'accompagnent de comportements differents . Le present
chapitre presente des donnees sur un certain nombre de dimensions structura-
les, mais il a surtout recours, comme mesure, au coefficient de concentration de
la structure industrielle .

Si nous insistons sur les coefficients de concentration, c'est essentiellement
en raison du role important qu'ils jouent dans I'administration et I'application
des politiques de concurrence au Canada et a I'etranger . Aux Etats-Unis, des
coefficients de concentration ont ete incorpores a la legislation anti-trust et sont
souvent cites dans la jurisprudence . 11 en a aussi ete prevu recemment au
Canada, dans les modifications projetees a la Loi relative aux enquetes sur les
coalitions . Des coefficients de concentration ont egalement ete mentionnes
dans les cas importants de monopoles et de fusions au Canada et constituent
une part importante de la jurisprudence en Grande-Bretagne, en Suede, en
France et en Allemagne de I'Ouest .

La raison fondamentale des efforts tentes pour decrire la structure du
secteur des societes se trouve dans la « doctrine de la concentration du
marche », selon laquelle la structure industrielle est un facteur determinant du
comportement et du rendement des industries ; elle demontre, en particulier,
que plus le nombre de grandes entreprises se partageant une partie importante
de 1'activite economique est limite, plus est grande la probabilite de les voir
entraver la libre concurrence .

LA TAILLE DES ENTREPRISES PAR RAPPORT A L'ENSEMBLE DE
LICONOMIE

Remarques preliminaire s
Si le haut degre de concentration globale et la taille des grandes entrepri-

ses sont des sources d'inquietude, c'est surtout parce que ces societes ont le
pouvoir de prendre des decisions qui peuvent fort bien aller au-dela de tel ou tel
marche et qui, en plus des effets economiques, peuvent avoir des repercussions
politiques et sociales . Les preoccupations d'ordre economique a propos de la
taille absolue des grandes entreprises viennent de cc qu'elle peut conduire a des
abus du regime de concurrence, tels que l'indulgence mutuelle, les prix
malhonnetes et la reciprocite, que seules, pretend-on, des entreprises toutes
puissantes peuvent se permettre . (Ces pratiques sont decrites dans le chapi-
tre v .) Les avantages dont peuvent beneficier les entreprises puissantes a cause
de leur taille absolue decoulent d'economies d'echelle dans des domaines
comme le financement, la recherche et le developpement, la gestion et
les risques .
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Groupements de societe s
Certaines grandes societes qui fonctionnent au sein de l'economie cana-

dienne, tout en etant, par definition, des entites distinctes, sont plus precise-
ment des membres de groupes de societes liees entre elles par des controles
communs. Dans la description de la concentration globale de la puissance
industrielle et financiere, ces entreprises doivent etre classees comme membres
d'un grand groupe de societes et non comme des entites distinctes . La diffi-
culte, c'est de formuler une definition du controle intersocietes qui faciliterait
1'identification de tous ces groupes, etant donne que le controle reel d'une
societe par une autre peut se realiser de diverses fagons et que les memes
instruments d'analyse peuvent indiquer un controle dans un cas et non dans un
autre . Cependant, plutot que d'entreprendre une analyse de chaque entreprise
canadienne, nous sommes convenus de considerer qu'une societe est effective-
ment controlee par une autre lorsque celle-ci possede 50 % ou plus de ses
actions donnant droit de vote .

Une societe est un etablissement ou groupe d'etablissements assujettis a un
meme controle . Selon la definition qu'en donne Statistique Canada, un etablis-
sement est la plus petite unite exploitante en mesure de communiquer des
renseignements . Dans le secteur manufacturier, un etablissement equivaut a
peu pres a une usine .

La commission a dresse une liste des plus grandes corporations au Canada .
Comment mesurer la taille des corporations dans le present contexte? Voila qui
pose certains problemes . Etant donne que nous faisons la somme globale des
divers produits et services que fournissent ces groupes de societes, nous
pourrions mesurer 1'importance d'un groupe selon la valeur totale de toutes ses
ventes et services (ou son revenu net), la valeur de tous les actifs qu'il engage,
le nombre d'employes a son service ou la valeur ajoutee de ses activites .
Cependant, la nature des donnees utilisees nous a impose certaines contraintes
dans le choix d'une mesure de la taille des societes et nous a limites a I'actif ou
aux ventes . Les donnees concernant les grands groupes de societes sont utiles
pour deux raisons : elles facilitent 1'analyse des plus importants groupes de
societes au Canada sur des periodes determinees et permettent de comparer la
taille des groupes canadiens a celle de groupes d'autres pays .

Bien qu'il soit possible de mesurer globalement les ventes des corporations
dans la plupart des industries, les societes financieres nous ont pose un
probleme; il n'y a evidemment pas de tels chiffres de ventes dans le cas des
institutions financieres . II a done fallu dresser deux listes d'entreprises : une
liste des 100 plus importantes societes non financieres et une liste des 25 plus
importantes societes financieres . Cette derniere liste range les societes selon

leur actif .

Les listes figurant aux tableaux 2 .1 et 2 .2 presentent certains problemes et

certaines anomalies . Par exemple, en raison de la definition du controle quc
nous avons adoptec, Argus Corporation Limited n'apparait pas dans le groupe
des 100 societes non financieres les plus importantes . Si nous supposions que
Argus controle reellement les trois grandes societes qui figurent separement sur
la liste et dans lesquelles elle possede d'importants interets minoritaires (Mas-
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sey-Ferguson Limited, Domtar Limitee et Les Magasins Dominion Ltee), cette
societe viendrait en tete des 100 groupes de societes non financieres . Power
Corporation se range quatre-vingt-dix-huitieme parmi les groupes de societes
les plus importants . Mais cela ne tient pas compte de sa participation aux
societes financieres qu'elle controle . Plusieurs des societes financieres de Power
apparaissent sur notre liste des groupes financiers les plus importants . L'exclu-
sion de ces societes financieres du groupe Power est conforme a la pratique en
vigueur lorsqu'il s'agit de ranger les societes non financieres par ordre
d'importance .

La liste des societes non financieres sous-estime la taille de. certains
groupes de societes en ce que les rapports d'appartenance entre les societes
constituees au Canada ne sont parfois visibles que chez la societe mere
etrangere, etablie dans un autre pays . Ce rapport d'appartenance est illustre
par Ford Motor Company of Canada, Limited, et par Ensite, toutes deux
filiales de Ford Motor Company des $tats-Unis .

$tant donne ces nombreuses reserves, il est probable que les tableaux
sous-estiment la taille d'un bon nombre de corporations .

Tableau 2 . 1

Liste des 100 plus importantes societes c anadiennes non fin ancieres

(y compris leurs activites a 1'etr anger' )

1975-1976, classees suivan t leurs ventes ou leurs revenus

(en milliers de dollars )

Rang Compagnie

Ventes Revenu net
ou (perte)

revenus Actif apres impbt s

I George Weston Limited 5 046 693 1 247 681 18 723
2 Ford Motor Company of Canada, Limited 4 437 900 1 591 100 119 800
3 General Motors of Canada Limited** 4 335 209 1 107 212 111 230
4 Compagnie petroliere Imperiale Ltee** 4 047 000 2 950 000 250 000
5 Canadien Pacifique Limitee** 3 651 273 6 235 832 174 863
6 Bell Canada 2 988 116 6 588 298 266 784
7 Massey-Ferguson Limited 2 513 302 1 982 206 94 677
8 Chrysler Canada Ltd 2 473 547 605 470 19 471
9 Alcan Aluminium Limitee** 2 301 453 3 011 781 22 570
10 Les magasins Dominion Ltee 1 913 986 262 946 20 437
11 Canada Safeway Limited 1 877 021 436 312 34 110
12 Shell Canada Limitee 1 868 375 1 549 072 144 771
13 Compagnie des Chemins de fer nationaux 1 846 729 4 952 538 (57 175)
14 Gulf Oil Canada Limited 1 701 200 1 726 500 176 600
15 Inco Limited 1 694 768 3 025 675 186 889
16 Simpsons-Sears Limited 1 548 600 1 050 597 32 118
17 Canada Packers Limited** 1 453 749 310 045 21 531
18 Steinberg's Limited 1 430 195 417 674 11 460
19 The T. Eaton Company Limited* 1 300 000 1 150 000 39 000
20 MacMillan Bloedel Limited 1 296 689 1 197 903 (18 943)
21 The Steel Company of Canada, Limited 1 201 756 1 678 261 88 774
22 Hudson's Bay Company 1 178 831 821 895 22 004
23 Brascan Limited 1 157 451 2 247 333 95 113
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Ventes Revenu net
ou (perte)

Rang Compagnie revenus Actif apres impots

24 Noranda Mines Limited** 1 156 423 1 980 117 50 525
25 Ontario Hydro 1 070 595 8 593 301 (60 866)
26 M. Loeb Limited 1 048 338 150 568 3 419

27 The Oshawa Group Limited 1 023 857 254 682 7 196
28 Moore Corporation Limited 1 005 610 737 153 69 512
29 The Seagram Company Ltd 977 430 1 991 314 74 120
30 Air Canada 957 180 1 297 628 (12 473)
31 Hydro-Quebec 922 089 7 068 285 229 750
32 TransCanada PipeLines Limited 920 389 1 572 218 66 297
33 Texaco Canada Limited 846 543 771 722 51 135
34 F. W. Woolworth Co. Limited 841 834 329 622 15 332
35 Compagnie Generale Llectriqu e

du Canada Ltee 822 134 602 435 36 232
36 Domtar Limitee 815 221 721 368 35 288
37 Compagnie de papier Abitibi Ltee 764 384 870 924 13 329
38 Dominion Foundries and Steel, Limited 738 083 944 405 55 473
39 Canadian International Paper Co . 725 000 550 000 50 000
40 Genstar Limitee 720 000 704 608 47 156
41 IBM Canada We 719 327 460 422 69 817
42 International Harvester Company o f

Canada, Limited 713 994 488 922 22 109
43 Mitsubishi Canada Limited** 667 349 82 899 1 391
44 Consolidated-Bathurst Limitee 643 719 662 369 32 599
45 Burns Foods Limited 622 083 135 427 4 772
46 Les Compagnies Molson Limitee 613 632 407 052 19 620
47 Mitsui & Co. (Canada), Ltd** 604 532 90 849 1 529
48 Woodward Stores Limited 596 058 251 508 11 781
49 Canadian Industries Limited 594 908 390 226 42 638
50 John Labatt Limited 594 191 426 150 22 176
51 Canadian Tire Corporation Limited 561 032 358 516 25 276
52 Imasco Limited 559 618 364 696 29 422
53 Simpsons, Limited 547 940 562 285 22 190
54 The Agro Company of Canada Ltd** 522 249 14 832 1 254
55 Hiram Walker-Gooderham & Worts Limited 509 105 913 166 50 647

56 S. S. Kresge Company Limited 491 290 190 179 15 704
57 BP Canada Limited 488 351 552 500 30 480
58 Ressources energetiques Noreen Limitee 479 102 915 754 33 408
59 Provigo Inc. 478 139 76 644 5 585
60 Iron Ore Company of Canada** 472 844 845 558 (696)
61 La Corporation de developpemen t

du Canada 469 605 1 277 537 26 050
62 Mobil Oil Canada Ltd** 467 160 497 716 78 832
63 La Compagnie Rothmans de Pall Mal l

Canada Limitee 464 345 403 065 15 436
64 Dominion Bridge Company, Limited 459 316 326 994 24 442
65 Husky Oil Ltd 454 391 431 548 36 018
66 Swift Canadian Co ., Limited 452 467 115 467 3 456
67 Westinghouse Canada Limited 451 642 222 572 15 703
68 Anglo-Canadian Telephone Company 445 007 1 578 795 23 654
69 Falconbridge Nickel Mines Limited 429 481 763 099 3 221
70 British Columbia Hydro and Power

Authority 425 270 3 556 085 3 349
71 Westcoast Transmission Company Limited 416 677 675 189 33 019
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Rang Compagnie

Ventes Revenu net
ou (perte)

revenus Actif apres impots

72 Du Pont du Canada Limitee 410 219 411 048 3 714
73 Ciments Canada Lafarge Ltee 398 919 515 669 24 337
74 Petrofina Canada Ltee 396 467 520 427 32 766
75 The Consumers Gas Company 380 077 740 679 32 634
76 Amoco Canada Petroleum Company Ltd** 379 831 704 175 81 622
77 Union Carbide Cagada Limited 378 172 431 852 43 136
78 Irving Oil Limited 376 905 277 716 13 815
79 Zeller's Limited 369 891 165 260 7 078
80 Les Papiers Reed We 369 067 413 400 12 309
81 Rio Algom Limited 367 382 541 115 30 032
82 Canron Limited 365 950 182 716 13 565
83 Hawker Siddeley Canada Ltd 365 234 282 207 10 348
84 Ensite Limited 363 241 204 378 14 046
85 The Great Atlantic and Pacific Te a

Company, Limited 358 536 88 032 3 146
86 Wcstburne International Industries Ltd 357 513 263 858 7 693
87 Maple Leaf Mills Limited 354 790 148 736 10 365
88 Ultramar Canada Limited 338 709 353 644 2 325
89 Dow Chemical of Canada, Limited 337 000 414 000 36 000
90 Goodyear Canada Inc. 329 229 244 938 5 187
91 Kraft Foods Limited 320 746 111 279 11 713
92 General Foods, Limited 316 880 147 177 11 441
93 Sun Oil Company Limited 315 018 491 118 12 396
94 The Proctor & Gamble Company o f

Canada Limited** 313 686 237 160 16 359
95 Canadian Hydrocarbons Limited 301 200 214 101 6 860
96 Crown Zellerbach Canada Limited 296 362 290 149 13 270
97 Canadian Fuel Marketers Ltdt 295 107 133 592 2 612
98 Power Corporation of Canada, Limited3 293 104 579 341 32 164
99 Pacific Petroleums, Ltd 288 040 639 940 57 26 7

100 Standard Brands Limited** 279 994 167 671 9 80 6

Source :- A moins d'indication contraire (voir sources, ci-bas), les chiffres proviennent du
Financial Post, aThe Financial Post 300» (ete 1976) .

*- Estimations etablies d'apres les recherches de la Commission royale d'enquete sur
les groupements de societes .

** - Canadian Business, ((The Top 200 plus The Next 200 of Canada's Largest
Companies)) (juillet 1976) .

t - Les chiffres sont ceux qui ont ete fournis a la commission par la compagnie
elle-meme .

- Les chiffres concernant les ventes et 1'actif des societes de la Couronne ont ete tires

des comptes publics du Canada, vol . III (1976) ; Public Accounts of British
Columbia (annee financiere terminee en mars 1975) ; Ontario Public Accounts,
1975-1976, vol . 11 ; Ltats financiers des entreprises du gouvernement du Quebec,
1975-1976 .

Notes : t Y compris les activites a 1'etranger des societes de propriete canadienne, mais non les
activites non canadiennes des societes meres de filiales n'appartenant pas a des

2Canadiens mais ayant des activites dans notre pays .
Irving Oil Limited est controlee par la famille Irving, laquelle controle egalement un
certain nombre d'entreprises canadiennes par le truchement de societes de portefeuille .
Nous estimons que si 1'actif de toutes ces entreprises etait inclus, 1'ensemble de s

3compagnies Irving se classerait parmi les 30 plus importantes societes dans notre liste .
Les chiffres concernant Power Corporation of Canada, Limited n'incluent pas les
filiales financieres .
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Les plus grandes societes au Canad a

Les listes des groupes de societes financieres et non financieres servent de
base au calcul des coefficients globaux de concentration industrielle et finan-
ciere. Comme nous I'avons deja mentionne, ces coefficients indiquent le
pourcentage du total de 1'actif, des ventes ou du revenu dans une economic que
se partagent les 25, 50, 100 ou 200 societes les plus importantes . Nous utilisons
ensuite le coefficient pour determiner l'importance des plus grandes societes
par rapport a toutes les entreprises du pays et aux groupes analogues de
societes aux Etats-Unis et dans le monde entier . Nous examinons aussi jusqu'a
quel point l'importance relative de ces groupes a evolue au cours des annees,
par rapport a la croissance de toutes les societes sur le plan national .

Aux fins de comparaisons specifiques entre des societes canadiennes et
etrangeres, les societes canadiennes ont ete reparties en grands secteurs d'acti-
vite economique conformement a la Classification des activites economiques
(CAE) . Ces classements sont cependant tres larges et ne permettent pas de
comparer les groupes de societes dans des secteurs d'activite ou des marches de
produits particuliers .

Tendances de la concentration globale au cours des an s

C'est dans le rapport de la Commission royale d'enquete sur les ecarts de
prix (1937) que nous avons trouve les donnees les plus anciennes sur la
concentration globale au Canada . Cette commission a declare que le total de
1'actif des 100 societes non financieres les plus importantes (classees suivant
leur actif) etait d'environ 5 milliards de dollars en 1923 et d'un peu plus de
7 milliards en 1933 . La commission n'a pu determiner le chiffre de 1'actif de
toutes les corporations et, par consequent, n'a pu comparer I'actif des
100 societes non financieres les plus importantes a celui de 1'ensemble des
corporations . Elle a done decide de comparer l'actif du groupe des societes les
plus importantes I° a I'actif de toutes les societes dont il etait possible d'obtenir
le bilan, 2° au total des capitaux engages dans l'industrie canadienne et, 3° a la
richesse nationale . Tout en se rendant compte de la faiblesse de cette methode,
la Commission d'enquete sur les ecarts de prix a declare :

On peut admettre que cc chiffre de capitaux engages dans les placements
n'est pas du tout comparable a I'actif brut des societes et il semble done
que deux choses differentes sont comparees . Si le pourcentage absolu etait
considere comme significatif, cette approche serait fort critiquable . Tout ce
qui nous interesse ici, c'est de constater la croissance relative des grandes
societes en comparaison avec les activites economiques en general . C'est la
tendance qui est significative, et elle peut etre determinee parce que les
capitaux places sont comparables d'une annee a I'autre pendant toute la
periode ; le Bureau des statistiques a presente la serie comme homogene
pour la periode . Par consequent, le resultat peut servir pour les besoins
immediats .
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Tableau 2 . 2

Liste des 25 plus importantes institutions financieres canadiennes,
1975-1976, classees suivant leur acti f

(en milliers de dollars )

Rang Compagnie

Revenu net
Actif apres
total impots

I Banque Royale du Canada 25 211 131 86 742
2 Banque Canadienne Imperiale de Commerce 22 259 053 93 943
3 Banque de Montreal 18 242 634 81 135
4 Banque de Nouvelle-Ecosse 16 005 998 64 702
5 Banque Toronto-Dominion 13 576569 59 610
6 Banque Canadienne Nationale 4 871 971 16 157
7 Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vic 4 699 301 n .d .
8 Trust Royal 3 435 709 18 945
9 The Manufacturers Life Insurance Co . 3 083 250 S .O .

10 Banque Provinciale du Canada 3 059 145 8 192
11 Canada Permanent Mortgage Corporation 2 726 390 14 358
12 The Huron & Erie Mortgage Corporation and Th e

Canada Trust Company (Canada Trustee ,
Mortgage Company) 2 626 301 14 079

13 London Life Insurance Company 2 392 256 7 422
14 IAC Limited 2 390 847 30 450

15 La Great-West, compagnie d'assurance-vie 2 348 819 22 785
16 The Canada Life Assurance Company 1 887 429 n .d .

17 La Mutuelle du Canada, Cie d'assurance sur la vie 1 781 723 n .d .

18 Confederation Life Insurance Company 1 485 332 6 423
19 General Motors Acceptance Corporation o f

Canada Ltd 1 308 299 9 483
20 Victoria and Grey Trust Company 1 295 556 8 335
21 La Banque Mercantile du Canada 1 288 163 8 902
22 Crown Life Insurance Company 1 204 809 5 453
23 National Trust Company, Limited 1 162 975 7 427
24 Guaranty Trust Company of Canada 1 086 179 1 863
25 North American Life Assurance Company 1 023 800 15 59 7

Source : a The Top 200 plus the Next 200 of Canada's Largest Companies », Canadian
Business (juillet 1976) .

s.o . : Ne s'applique pas aux compagnies mutuelles d'assurance-vie .

Bien que nous n'ayons pas constate la meme carence de donnees en ce qui
concerne les annees plus recentes (c'est-a-dire apres 1966), nous avons quand
meme du trouver une base logique de comparaison entre nos donnees et celles
de la Commission d'enquete sur les ecarts de prix . Des problemes de definition
nous ont empeches d'utiliser les donnees fondamentales de cette commission
relatives aux « capitaux investis p dans les industries canadiennes . Dans notre
analyse, nous avons compare 1'actif des societes non financieres les plus
importantes aux chiffres du a capital-actions net a la mi-annee », lesquels ont
ete etablis estimativement par Statistique Canada de fa~on reguliere depuis
1926 (nous avons fait nous-memes le calcul estimatif pour 1'annee 1923) .
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Ayant constate que I'actif non financier representait une fraction plus ou moins
constante de I'actif total, nous avons pu, aux fins de notre these, comparer le
« capital-actions net a la mi-annee » aux chiffres de I' « actif total des societes » .
Comme la Commission d'enquete sur les ecarts de prix, nous nous sommes
moins preoccupes de rechercher des pourcentages absolus que de deceler les
tendances, s'il en est, de la concentration globale . Nous avons utilise les
documents de travail de la Commission d'enquete sur les ecarts de prix afin de
calculer la rectification requise pour rattacher 1'actif des societes aux seules
activites nationales . Nos estimations ont revele que I'actif des 100 societes les
plus importantes ne devait etre reduit que de 0,1 % en 1923 et 2,4 % en 1933,
afin d'exclure les avoirs se rattachant a 1'activite deployee a 1'etranger .

Notre analyse revele qu'il y a eu une baisse marquee de la concentration
globale des societes non financieres entre 1923 et 1975 (graphique 2 .1) . Le
declin semble avoir ete le plus spectaculaire de 1933 a 1966, mais la concentra-
tion a aussi baisse durant chaque annee observee, de 1966 a 1975 . Mesuree le
plus uniformement possible, scion le pourcentage d'actif controle par les 100
plus grandes societes (c'est-a-dire le mode de calcul de la concentration globale
le plus communement utilise), la tendance est, semble-t-il, a une plus faible
concentration, en cc qui concerne les societes non financieres au Canada .

Cependant, ces resultats n'offrent pas une preuve probante du declin
constant de la concentration globale depuis 1933 . Telle ou telle annee observee
entre 1933 et 1966 a bien pu accuser un niveau moins eleve de concentration
globale que I'annee 1966, cc qui signifierait qu'il y a eu augmentation en 1966,
par rapport a 1'annee en cause . Mais cela est tres peu probable, etant donne,
d'autre part, que les annees de guerre (1939-1945) ont sans doute accentue
I'importance economique des grandes societes par rapport aux societes de
moyenne ou petite tailles . Nous trouvons une preuve it 1'appui de cette these
dans le document du ministere de la Consommation et des Corporations
intitule Concentration dans les industries manufacturieres du Canada (1971) .
L'etude compare 1'actif net total des 94 plus grandes societes non financieres
en 1958 et en 1965 . Les auteurs constatent que I'actif net attribuable aux
94 societes non financieres les plus importantes est tombe de 40,6 % par
rapport a I'actif net total de toutes les societes non financieres, en 1958, it
37,6 % en 1965 .

De plus, meme si nous tenons compte du fait que, les premieres annees, les
societes de transport ne representaient pas un type commun de grande
corporation et meme si nous considerons I'annee 1933 comme atypique en
raison des effets de la crise economique sur les petites entreprises, le graphique
2 .1 indique que la tendance a la baisse de la concentration globale s'est
maintenue . Elie est assez marquee pour que les rajustements statistiques n'en
changent pas le cours .

On peut aussi critiquer I'analyse de la concentration globale fondee sur la
part d'actif (ou de ventes ou de valeur ajoutee) des 100 plus grandes societes,
etant donne qu'au cours des ans le nombre d'entreprises participant it I'econo-
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mie a augmente et que, par consequent, les 100 plus grandes societes consti-
tuent un pourcentage decroissant du nombre total de compagnies . D'aucuns
pourraient pretendre qu'une mesure normalisee en fonction du nombre de
societes se prete mieux a 1'analyse de la concentration globale sur une periode
donnee . Cette mesure normalisee fournirait des estimations de 1'ampleur
relative de 1'activite economique que se sont partagee une proportion fixe des
societes dans une economie, au cours d'une periode donnee . Nous avons calcule
cette mesure de la concentration globale pour nos annees-echantillons en
determinant quel pourcentage de toutes les societes non financieres etait
represente par les 100 plus importantes, en 1975 . Puis, nous avons applique ce
pourcentage (0,046 %) au nombre total de societes non financieres des premie-
res annees, afin de determiner la taille de I'echantillon necessaire pour calculer
les coefficients de concentration globale de ces memes annees . Nous avons
determine que les premiers 0,046 % de societes non financieres correspondent a

100 plus importantes entreprises

100 plus importantes entreprises
moins les transports

Q entreprises importantes
repr€sentant 0,046% * '

1923 1933 1966 1971 1975

GRAPHIQUE 2 .1 Actif des 100 plus importantes entreprises non financieres en proportion du
total du capital social . Canada, 1923, 1933, 1966, 1971 et 1975 . t
Source : Recherche de la Commission royale d'enquete sur les groupements de societes .
*Classees suivant les ventes.

**Ce pourcentage a ete choisi a des fins de comparaison avec le moment ou les 100 entreprises
constituaient 0,046 % de toutes les entreprises canadiennes, en 1975 .

tL'ecart entre 1933 et 1966 s'explique par un manque de donnees comparables .
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sept societes en 1923, a 13 en 1933, a 55 en 1966, a 68 en 1971 et a 100 en
1975 . L'actif de ces grandes societes, en tant que pourcentage de 1'ensemble du
capital-actions net, a ensuite ete calcule pour chaque annee .

La tendance globale a la concentration chez les 0,046 % des plus impor-
tantes societes non financieres correspond a peu pres a celle qui se retrouve
chez les 100 societes non financieres les plus importantes, en ce qui concerne
toute la periode de 1923 a 1975 . Cependant, la concentration globale calculee a
I'egard des 0,046% des societes non financieres plus importantes s'est accrue
legerement durant les annees 1966 a 1975, tandis qu'elle a diminue dans lecas
du calcul etabli d'apres les 100 societes non financieres les plus importantes .
Les changements sont minimes dans un cas comme dans I'autre . La commis-
sion conclut donc que la concentration globale a diminue pendant toute la
periode allant de 1923 a 1975, mais que, depuis 1966, il n'y a guere eu de
changement important, quelle que soit la mesure utilisee .

Pourcentag e

50r-

Avoir s

40

3 0

20

0
1966 1971 1975

Ventes

1966 1971 197 5

GRAPHIQUE 2 .2 Pourcentage du total national de 1'actif et des ventes attribuable aux 100
plus importantes* entreprises non financieres, Canada 1966, 1971 et 1975 .
Source : Recherche de la Commission royale d'enquete sur les groupements de societes .
*Classees suivant les ventes .
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Autres mesures de 1'evolution recente de la concentration globale

Pour les annees 1966, 1971 et 1975, la concentration globale a aussi ete
calculee par rapport aux ventes et a 1'actif. Au cours de cette periode, la
concentration de I'actif a baisse legerement, tandis que la concentration des
ventes est demeuree a peu pres stable (graphique 2 .2). La baisse de la
concentration de I'actif est conforme a la tendance indiquee au graphique 2 .1 :
declin leger mais constant de 1966 a 1975 . Par ailleurs, la concentration des
ventes a d'abord augmente legerement puis elle a rebaisse pour demeurer a peu
pres stable . Une explication possible de cette difference, comme 1'a constate la
commission, est que les conglomerats se sont tournes, depuis quelques annees,
vers des industries a coefficient de capital moindre .

Pour les donnees du secteur financier, nous nous sommes limites a la
periode de 1966 a 1975 . La comparaison des coefficients de concentration
fondee sur 1'actif, pour cette periode (graphique 2 .3), montre que la part de
I'actif total attribuable aux 25 corporations financieres les~plus importantes a

Pourcentage

50 r--
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3 0

2 0
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Avo i rs

1966 1971 1975

Revenu ne t

1966 1971 1975

GRAPHIQUE 2.3 Pourcentage du total de I'actif et du revenu net attribuable aux 25 plus
importantes* societes financieres, Canada, 1971 et 1975 .
Source : Recherche de la Commission royale d'enquete sur les groupements de societes .

*Classees suivant 1'actif .
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baisse de 46 % en 1966 a 41 % en 1971, pour remonter a 45 % en 1975 . La part
du revenu net qui revient aux societes financieres les plus importantes a baisse
de 7,2 a 5,8 % entre 1966 et 1971 . La hausse correspondante, entre 1971 et
1975, de la tranche de revenu net attribuable aux societes financieres l eis plus
importantes a porte a 8,3 % leur part du revenu net de toutes les societes
financieres ; d'ou une hausse de 15 % par rapport au niveau de 1966 . $tant
donne la periode plus courte pour laquelle les donnees sont disponibles dans le
secteur financier et Heart entre les tendances de la concentration revelees par
les mesures de l'actif et du revenu net, on ne saurait tirer de conclusion
definitive en ce qui concerne la tendance de la concentration parmi les societes
financieres les plus importantes . Toutefois, il semble possible de conclure qu'au
cours des dernieres annees, 1'evolution de la concentration globale, dans le
secteur financier, a ete plutot faible .

Evolution de la composition du groupe des plus grandes corporations

La difficulte concernant la concentration globale vient en partie de ce que
l'on croit, a tort, que les compagnies qui constituaient, il y a plusieurs annees,
le groupe des societes les plus importantes sont demeurees les memes, c'est-a-
dire que l'importance relative de telles ou telles grandes societes ne change pas
avec les annees . Or, tel West pas le cas .

Une etude de 1'evolution de la composition du groupe des 100 societes non
financieres les plus importantes (tableau 2 .3) a revele que, entre 1966 et 1971,
13 societes ont ete supplantees par des societes autrefois trop petites pour etre
incluses dans le groupe . De plus, une societe s'est declaree insolvable et il y a e u

Tableau 2 . 3

Changements dan s la liste et 1'actif total
des 100 plus importantes* corporations non financi &es canadiennes,

de 1967 a 1971 et de 1971 a 197 5

Changement de statut 1967-1971 1971-1975

Sorties
Remplacees par de plus grandes compagnies 13 16
Fail lites 1 0

Fusions 7 6

Total 21 22

Entrees 21 22

Augmentation de l'actif total
(en millers de dollars) 15 798 354 40 719 930
(en %) 46,15 81,36

Augmentation nette du total, a cause des nouvelles entree s
(en milliers de dollars) 4 237 862 4 935 04 1

Source : Recherche de la Commission royale d'enqu@te sur les groupements de societes .
•ttablie selon le volume des ventes.
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Sept fusions parmi celles qui figuraient deja sur la liste. De 1'augmentation
d'environ 46 % au chapitre des actifs de ces societes, pendant cette periode, une
tranche d'a peu pres 27 % a ete realisee grace a l'acces de nouvelles societes a
ce groupe . Durant la periode de 1971 a 1975, 16 nouveaux venus ont contribue
a une hausse d'environ 12 % des actifs .

On retrouve la meme tendance dans l'evolution de la composition du
groupe des 25 societes financieres les plus importantes (tableau 2 .4) . 11 y a eu
deux nouveaux venus entre 1967 et 1971, et deux entre 1971 et 1975 .
Cependant, I'augmentation nette de I'actif total attribuable a ces nouveaux
venus a ete minime (0,37 % entre 1966 et 1971 et 2,48 % entre 1971 et 1975),
en raison surtout du role predominant des grandes banques .

Tableau 2 . 4

Changements dans la liste, l'actif total et le revenu global
des 25 plus importantes* institutions financieres au Canada,

de 1967 a 1971 et de 1971 a 197 5

Changement de statut 1967-1971 1971-1975

Sorties
Remplacees par de plus grandes compagnies 2 2
Faillites 0. 0
Fusions 0 0

Total 2 2

Entrees 2 2

Augmentation de 1'actif tota l
(en millers de dollars) 17,951 184 53 342 849
(en %) 52,25 101,99

Augmentation du reven u
(en milliers de dollars) 48 604 266 490
(en %) 41,97 162,08

Augmentation nette de 1'actif, a cause des nouvelles entree s

(en milliers de dollars) 126 665 1 295 16 8

Source : Recherche de la Commission royale d'enqu@te sur les groupements de societes .
')`tablie selon t'actif .

Comparaison a 1'echelle international e
Temoignant devant la commission, plusieurs representants de grandes

societes ont soutenu que, pour diverses raisons, la taille des grandes societes
canadiennes ne doit pas etre mesuree en fonction du marche interieur, mais par
rapport a 1'economie internationale . C'est, disait-on le plus souvent, que les
societes canadiennes ont du adapter leurs unites de production a I'echelle
mondiale pour faire face a la concurrence sur les marches internationaux .
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D'autres ont pretendu que la concurrence sur le marche mondial exigeait que
les societes soient assez importantes pour profiter des economies realisables par
les entreprises qui ont acces au financement a I'echelle mondiale . Nous
cherchons a verifier ces arguments dans les chapitres qui suivent . Aussi,
avons-nous cru bon de comparer tout d'abord la taille des societes canadiennes
a celle des societes d'autres pays .

Nous avons compare la taille (mesuree et classee selon les ventes) des
100 plus grandes societes non financieres du Canada en 1975, regroupees par
grands secteurs d'activite economique, a celles des 100 societes non financieres
les plus importantes aux Etats-Unis ainsi que des 100 societes non financieres
les plus importantes du reste du monde . Quatre societes canadiennes seulement
(George Weston Limited, Ford, General Motors of Canada et Compagnie
petroliere Imperiale Ltee) figuraient sur la liste des 100 societes non financie-
res les plus importantes du monde . II est clair que les societes canadiennes de
toutes categories sont beaucoup plus petites que leurs homologues des Etats-
Unis et d'autres pays (tableau 2.4) . Cette difference qui existe entre la taille
moyenne des societes ne signifie pas qu'une entreprise canadienne particuliere
ne peut etre plus importante que telle ou telle entreprise americaine qui figure
sur la liste des 100 premieres, mais elle veut dire que dans I'ensemble, les plus
grandes societes canadiennes doivent etre generalement beaucoup plus petites
que les plus grandes societes americaines du meme secteur .

Quant aux 25 societes financieres canadiennes les plus importantes, elles
sont plutot petites comparees a leurs homologues des Etats-Unis et du monde
entier . Bien que la plus grande banque canadienne, la Banque Royale, occupe
le vingt-troisieme rang parmi les societes financieres du monde, la taille
moyenne des plus grandes banques canadiennes vient loin derriere celle des
banques classees parmi les 25 societes financieres les plus importantes des
Etats-Unis ou du monde entier (figure 2 .5) . 11 en est de meme des compagnies
d'assurance et des societes de fiducie canadiennes . La taille moyenne des
societes financieres canadiennes les plus importantes est d'environ le dixieme
de celle des plus grandes corporations financieres des Etats-Unis .

En resume, bien que le Canada compte quatre societes non financieres
parmi les plus grandes du monde, les entreprises faisant partie des 100 societes
non financieres les plus importantes au Canada sont beaucoup plus petites
(quant a la taille moyenne selon les avoirs) que les 100 societes non financieres
les plus importantes des Etats-Unis et du reste du monde, lorsqu'elles sont
classees dans les memes grands secteurs d'activite economique .

II a aussi ete constate que la taille moyenne des 25 societes financieres
canadiennes Ies plus importantes etait bien inferieure a celle de leurs homolo-
gues aux Etats-Unis et ailleurs .

Donnees de Statistique Canada sur la concentration global e

Les donnees de Statistique Canada sur la concentration globale sont
etablies a partir de rcnseignements figurant dans des declarations d'impots non
consolidees . Leurs coefficients sous-estiment donc la concentration globale
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en milliards de dollars
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Reste du monde
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i

Pates et papie r

Transport
et matdriel

de transport

20247 7 5 3 3 9 1 151819 5 4 1 1
Nombre de compagnies

Commerce Fabrication

Far et acier Produits
alimentaires

4 13 1 5

Produits chimiques

P6trole at Machines
raffinage eslectriques

at agricole s

GRAPHIQUE 2 .4 Comparaison a 1'echelle intemationale de I'actif moyen des societes faisant
partie des 100 plus importantes* entrep ri ses non financieres au Canada, aux Etats-Unis et dans
le reste du monde, dans certains secteurs**, 1975 .
Source : Recherche de la Commission royale d'enquete sur les groupements de socictes .

*Classees suivant les ventes .
**Sept secteurs d'activites ont ete omis . Les donnees s'appliquant aux utilites publiques, aux

boissons, etc ., ne sont pas comparables, ators quc les echantillons concernant les mines, les
materiaux de construction, les secteurs du caoutchouc et du tabac sont trop petits pour
donner des resultats satisfaisants du point de vue statistique .
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GRAPHIQUE 2 .5 Comparaison a 1'echelle internationale de I'actif moyen des 25 plus
importantes* institutions financieres, au Canada, aux Etats-Unis et dans le reste du monde,

1975 .
Source : Recherche de la Commission royale d'enqu@te sur les groupements de societes .

*Classees suivant I'actif.
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encore plus que ne le font nos donnees qui, elles, comprennent tous les groupes
relies par une participation majoritaire . Toutefois, nous avons analyse certains
tableaux speciaux fournis par Statistique Canada, afin de verifier les conclu-
sions indiquees dans nos graphiques 2 .1, 2 .3 et 2 .4 et d'obtenir une analyse
plus complete du secteur financier . Les premieres donnees de Statistique
Canada remontent a 1965 et les dernieres, a 1973 .

Nous avons d'abord examine le nombre total de corporations . Un profil
statistique du secteur des societes, inclus dans I'etude soumise a la commission
par Marfels, montre que le nombre des societes actives est passe d'environ
168 000 en 1965 a environ 259 000 en 1973 . Afin d'eclairer davantage ces
donnees, nous avons tenu compte de 1'accroissement demographique au cours
de la meme periode . En 1965, il y avait une societe par 117 personnes au
Canada . En 1973, le rapport n'etait plus que d'une societe par 85 personnes .

Au cours de la meme periode, 1'actif des societes a augmente de 145 mil-
liards de dollars a 356 milliards, soit une croissance annuelle moyenne de
11,9 % . En comparaison, la croissance annuelle moyenne du produit national
brut canadien (PNB) a ete de 10,2 % au cours des annees de 1965 a 1973 .
L'actif des societes a donc accuse une croissance un peu plus rapide que le
PNB . Le total des ventes des societes est passe de 90 milliards de dollars en
1965 a 212 milliards en 1973, ce qui represente une croissance annuelle
moyenne de 11,3 % .

Une comparaison des annees 1965, 1968 et 1973 revele que les 25 societes
non financieres (SNF) les plus importantes possedent environ 25 % des
ressources industrielles du Canada et que les 200 plus grandes societes (graphi-
que 2.6) en possedent 50 %. La position relative des 25 et des 200 SNF les plus
importantes a peu change de 1965 a 1973 ; la part d'actif de ces deux groupes a
augmente de 1,4 et de 1,1 points de pourcentage respectivement . En termes
absolus, les 25 SNF les plus importantes ont vu leur actif croitre plus
rapidement que celui de toutes les SNF, soit de 13 points de pourcentage de
1965 a 1973, tandis que la croissance des 200 societes les plus importantes a
depasse la moyenne de cinq points de pourcentage .

Cependant, contrairement aux graphiques 2 .1 et 2.2, le graphique 2 .6
indique une hausse du niveau de concentration globale . Il y a une legere baisse
de 1965 a 1968, mais une hausse marquee de 1968 a 1973, d'ou une
augmentation pour la periode entiere . Bien que la periode etudiee ne soit pas
exactement la meme que dans les autres graphiques, ces resultats soulignent le
caractere approximatif des premieres conclusions . Bref, ces chiffres nous
portent a conclure que s'il y a eu evolution de la concentration globale au cours
des vingt dernieres annees, elle a ete bien faible .

Ces memes annees, les coefficients de concentration globale des societes
financieres (graphique 2 .7) ont ete tres stables; il y a une baisse legere de 1965
a 1968 suivie d'une legere hausse de 1968 a 1973. Ces resultats ressemblent
fort a ceux du graphique 2 .4 et portent aussi a conclure que 1'evolution de la
concentration globale des societes financieres, au cours des vingt dernieres
annees, a ete plut8t faible .
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GRAPHIQUE 2 .6 Pourcentage de 1'actif total att ribuable au groupe situe entre le 25e et le
200e rang des plus importantes* entrep ri ses non fmancieres, Canada, 1965, 1968 et 1973 .

Source : Recherche de la Commission royale d'enqu@te sur les groupements de societes .
*Classees suivant l'actif .
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GRAPHIQUE 2 .7 Pouccentage de l'actif total attribuable aux 50 et aux 100 plus importantes*
societes financieres, Canada, 1965, 1968 et 1973 .
Source : Recherche de la Commission royale d'enquete sur les groupements de societes .

*Classees suivant 1'actif.
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Tendances de [ a concentration globale an Canada par rapport aux autres pays
11 est bien difficile de comparer la concentration globale entre divers pays .

Etant donne que la taille moyenne des entreprises differe d'une industrie a
l'autre, la repartition differente de 1'activite economique dans les industries de
differents pays aboutit a des ecarts de coefficients de concentration globale .
Nous n'avons fait de comparaison des coefficients de concentration globale
qu'entre le Canada et les Etats-Unis, ce qui attenue mais n'elimine pas tout a
fait le probleme des repartitions differentes de 1'activite economique . Nous
avons aussi tente de n'inclure dans nos comparaisons que les seules activites
nationales . Malgre toutes ces precautions, les comparaisons les plus exactes que
nous puissions etablir, meme si elles sont un peu boiteuses, mettent en regard
les unes des autres les tendances de la concentration globale dans les deux pays .

Les coefficients de concentration globale ont ete calcules a partir des listes
des 100 SNF les plus importantes en 1966, en 1971 et en 1975, classees selon
leurs ventes . Si nous tenons compte de 1'actif, nous constatons que ]a concentra-
tion globale, au Canada, est d'environ le double de celle des Etats-Unis, tandis
que les tendances generales dans les deux pays sont virtuellement les memes
(graphique 2 .8) .

Pour que les coefficients de concentration globale fussent les memes au
Canada qu'aux Etats-Unis, il faudrait que la taille des societes canadiennes de
tete fut d'environ le dixieme de celle de leurs homologues americains . Or, le
fait que les coefficients de concentration globale au Canada sont deux fois plus
eleves qu'aux Etats-Unis illustre encore une fois la conclusion generale au sujet
de la taille des entreprises canadiennes. Les societes canadiennes les plus
importantes sont plus grandes par rapport a 1'economie canadienne que ne le
sont les societes americaines les plus importantes par rapport a l'economie des
Etats-Unis ; mais en termes absolus, nos societes sont beaucoup plus petites (les
donnees indiquent qu'elles correspondent environ au cinquieme de la taille
moyenne) que les plus grandes entreprises americaines .

Nous avons aussi calcule les coefficients de concentration globale normali-
ses en fonction de l'importance du secteur des entreprises dans les deux pays .
Pour chaque annee-echantillon, nous avons calcule quelle fraction du total des
SNF representent les 100 plus grandes entreprises aux Etats-Unis . Nous avons
ensuite calcule le nombre de SNF canadiennes qui donnerait une proportion
comparable de 1'ensemble des SNF canadiennes . Puis, nous avons derive les
coefficients de concentration globale pour les comparer aux coefficients de
concentration globale aux Etats-Unis . Le resultat de cette analyse modifiee de
la concentration globale dans les deux pays se trouve au graphique 2 .9 . II revele
Z ue, ainsi calculee, la concentration globale semble etre plus elevee au x

tats-Unis qu'au Canada . Bien que le calcul des coefficients, pour les deux
pays, ait porte sur le meme pourcentage du nombre total de leurs entreprises
respectives, le nombre des societes americaines et canadiennes en cause etait
tres different. Pour les annees 1966, 1971 et 1975, le nombre de societes
canadiennes comprises dans les premiers 0,0049 % de 1'ensemble des societes
etait de 6, 7 et 10 respectivement . Aux Etats-Unis, il etait de 72, 82 et 100 . Si
nous faisions la moyenne des coefficients de concentration de cette proportion
fixe du nombre total de societes selon le nombre de societes representees par le
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GRAPHIQUE 2 .8 Pourcentage du total national de l'actif et des ventes attribuable aux 100
plus importantes* entreprises non financieres, Canada et Etats-Unis, 1966, 1971 et 1975 .
Source : Recherche de la Commission royale d'enqu@te sur les groupements de societes .
*Classees suivant les ventes .

pourcentage fixe, le Canada aurait toujours une concentration globale beau-
coup plus elevee que celle des 1✓ tats-Unis .

R@sume
Pour resumer cette etude des coefficients de concentration globale et de l a

taille des grandes societes canadiennes, plusieurs indices emanant de sources
diverses permettent de demontrer que les grandes societes canadiennes sont
importantes par rapport a 1'economie canadienne, mais qu'elles sont petites par
rapport aux grandes societes des )✓tats-Unis et d'ailleurs . Nous avons aussi
constate un declin de la concentration globale des societes non financieres, au
Canada, de 1923 a 1966 . Plusieurs indices semblent toutefois reveler que
depuis le milieu des annees soixante, la concentration globale des societes
financieres ou non financieres n'a pas change ou n'a que tres peu evolue .
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GRAPHIQUE 2 .9 Pourcentage du total de I'actif et des ventes attribuable aux 0,0049 %** plus
importantes entreprises, Canada et Etats-Unis, 1966, 1971 et 1975 .
Source : Recherche de la Commission royale d'enqu@te sur les groupements de societes .
*Classees respectivement suivant I'actif et les ventes .

**Cc pourcentage a ete choisi a des fins de comparaison avec les bats-Unis ou 100 entreprises
constituaient 0,0049 % de toutes les entreprises americaines en 1975 .

LA TAILLE DES SOCIETES AU SEIN DES SECTEURS INDUSTRIELS
Remarques preliminaire s

Dans la partie precedente, nous avons presente des donnees sur la taille
des grandes societes canadiennes par rapport a 1'ensemble du secteur des
entreprises . Nous passons maintenant aux donnees sur la taille des societes
canadiennes par rapport aux secteurs d'activite particuliers dont elles font
partie . Comme precedemment, il s'agit de fournir des renseignements qui
eclaireront d'autres parties du rapport . Et encore une fois, nous nous interes-
sons aussi bien aux niveaux absolus de concentration industrielle qu'aux
comparaisons dans le temps et sur le plan international .

Nous avons surtout constate que, de faron generale, la concentration du
marche est plutot forte. Elle est visiblement plus elevee, en particulier, que la
concentration sur des marches analogues des ttats-Unis . En outre, la concen-
tration s'est accrue, de faqon generale, de 1948 a 1972, le gros de 1'augmenta-
tion se situant avant 1954 . Elle est demeuree a peu pres stable de 1965 a 1972 .
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Mesure de la concentration industriell e

Nous avons deja fait remarquer que plusieurs caracteristiques de la
structure d'une industrie determinent sensiblement son contexte concurrentiel
et son rendement stir les marches. Le present chapitre fait etat de la plupart de
ces caracteristiques, mais il est surtout centre sur les coefficients de concentra-
tion industrielle comme mesure de controle du marche . Nous avons deja pane

du principe dont s'inspire cette fagon de proceder .

Les coefficients de concentration industrielle sont la fraction de 1'activite
(production, valeur ajoutee, emplois, benefices) ou des ressources productives
(actifs) que se partagent un groupe des plus grandes entreprises . Les echan-

tillons le plus souvent utilises sont les groupes de 4, 8, 20 et 50 entreprises ; le

coefficient de 4 entreprises est le plus courant . . Les autres mesures de concen-
tration industrielle comprennent le rapport inverse, qui sert a mesurer le
nombre d'entreprises necessaires pour atteindre un pourcentage fixe (normale-
ment 80 %) de 1'activite ou des ressources de I'industrie, et l'indice Herfindahl,
qui est la somme des carres des parts du marche de chaque societe, exprimees
selon la production ou les ressources . Chacune de ces deux mesures offre des
avantages dans certains contextes, mais nous nous attachons ici aux coefficients
de concentration, essentiellement pour faciliter les calculs, l'intelligence du
texte et la comparaison a 1'echelle internationale et pour assurer la continuite
chronologique .

Notre choix suscite neanmoins plusieurs problemes . D'abord, combien
d'entreprises le coefficient doit-il inclure? Le choix de 4 est dicte essentielle-
ment par les regles de divulgation applicables au recensement, sans compter
qu'il facilite les comparaisons avec les Etats-Unis . Neanmoins, par respect du
caractere confidentiel des donnees, Statistique Canada doit taire certains
coefficients de concentration de groupes de quatre entreprises .

Autres problemes : deux industries de structures tres differentes pour-
raient bien avoir le meme coefficient de concentration de quatre entreprises .
Par exemple, une industrie comprenant une entreprise dont les ventes s'elevent
a 50 % et trois autres dont les ventes atteignent 10 %, 5 % et 5 % aurait un
coefficient de 70 % de concentration des ventes pour un groupe de quatre
entreprises, tout comme une industrie ou trois entreprises auraient chacune
20 % tandis qu'une quatrieme aurait 10 %. Visiblement, ces deux marches ont

des structures tres differentes : il va de soi qu'il y a une entreprise dominante
dans le premier, tandis que le second comprend un groupe d'importantes
entreprises concurrentes de tailles a peu pres egales .

Les coefficients de concentration peuvent aussi poser des probl'emes de
comparaison dans le temps . Si, comme it est tout a fait possible, le coefficient
de concentration du groupe de quatre entreprises baissait au cours d'une
periode donnee, tandis que le coefficient du groupe de huit entreprises demeu-
rait constant et que le coefficient d'un groupe de 20 entreprises augmentait, il
serait difficile de determiner si la concentration avait augmente, diminue ou
etait demeuree constante dans cette industrie .

Ces problemes surgissent lorsque nous tentons d'utiliser, comme mesure
sommaire, le coefficient de concentration, lequel fait abstraction du reste des
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entreprises du secteur en cause . L'indice Herfindahl regle ce probleme, mais il
comporte des difficultes de calcul et de disponibilite des donnees qui nous
empechent de l'utiliser comme mesure principale . Cependant, etant donne qu'il
s'agit d'un indice qui a un sens tres large, il est souvent utilise pour classer les
industries suivant leur degre de concentration .

Les coefficients de concentration et 1'indice Herfindahl ne refletent pas le
caractere regional de certains marches . Certaines industries, par exemple celles
du ciment, des boissons gazeuses et des bouteilles de verre n'expedient guere
leurs produits hors de la region de production, car leurs couts de transport sont
tres eleves par dollar de valeur produite . Pour certaines industries, les coeffi-
cients regionaux de concentration sont plus valables que les coefficients natio-
naux . Une etude du ministere de la Consommation et des Corporations conclut
que « dans presque tous les cas, les coefficients nationaux de concentration,
ponderes a I'echelle regionale, sont beaucoup plus eleves que les coefficients
nationaux non ponderes > . On en trouve des exemples particulierement frap-
pants chez les producteurs de volaille et les fabricants de produits en pierre .

Un autre probleme inherent aux coefficients de concentration en general,
c'est qu'ils ne refletent pas le degre de concurrence des secteurs quant aux
importations . Etant donne que le Canada est plus ouvert au commerce interna-
tional que la plupart des pays industrialises (le commerce exterieur du Canada
a atteint 21,3 % du PNB en 1972, par rapport a 16,9 % en Allemagne de
1'Ouest, 8,7 % au Japon et 4,6 % aux ) ✓ tats-Unis), cette lacune peut fausser
gravement les calculs . L'etude de Marfels illustre les repercussions du com-
merce exterieur sur les niveaux de concentration dans l'industrie de I'acier . 1 1
montre que les chiffres publies sur le commerce exterieur dans 1'industrie de
1'acier, au Canada, en Allemagne de 1'Ouest, au Japon et aux Etats-Unis, sont
bien au-dessous des niveaux de concentration publies dans chacun des
quatre pays .

Tous ces problemes servent a affermir notre opinion selon laquelle les
coefficients de concentration ne refletent qu'une mesure de la concentration
industrielle ; its ne constituent ni une description complete de la structure
industrielle ni une prevision parfaite du rendement . Selon Marfels, ne pas tenir
compte des approvisionnements etrangers et de 1'existence de sous-marches
geographiques peut susciter des problemes, mais ceux-ci, soutient-il, ne defor-
ment pas les coefficients de concentration disponibles au point de dormer une
fausse image de la structure de l'industrie canadienne . Mais nous voulons
souligner encore une fois l'importance d'examiner d'autres pieces a 1'appui
avant de tirer des conclusions au sujet du climat concurrentiel de certaines
industries .

La concentration industrielle dans une perspective historiqu e

La predominance d'un nombre relativement restreint de vendeurs sur le
marche n'est pas un phenomene moderne . Les historiens affirment que le debut
de 1'ere du capitalisme industriel a ete caracterise par 1'apparition de monopo-
les dans un bon nombre de nouveaux secteurs . Ce n'est que grace a une
production croissante dans les usines que la concurrence a pu s'instaurer sur les
marches .
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L'accaparement des marches industriels par des vendeurs a resurgi avec la
revolution industrielle et le progres simultane des transports et des communica-
tions, qui rendaient economiquement faisable et souhaitable la concentration
de la production la ou les conditions etaient le plus favorables . Cc mouvement

vers une concentration accrue s'est accompli surtout par une serie de mouve-
ments massifs vers la fusion . Dans son livre intitule A Living Profit : Studies in

the Social History of Canadian Business, 1'historien Michael Bliss fait
remarquer que, pendant I'epoque des fusions de 1909 a 1912, quelque
275 entreprises distinctes ont ete ramenees a 58, essentiellement en vue de
realiser des economies d'echelle dans la production et dans la distribution . Une

autre vague de consolidations a eu lieu de 1925 a 1930 .

La premiere periode de fusions a ete marquee par la formation de grandes
entreprises dans les industries lourdes : Canada Cement Company Limited,

Amalgamated Asbestos Corporation Limited, Canadian Car Foundry Co. Ltd,

Dominion Steel Corporation Ltd Inc., et The Steel Company of Canada

Limited . D'autres regroupements importants ont eu lieu dans les textiles, le
tabac, les brasseries, les minoteries et les papiers . La seconde vague de fusions
a ete marquee par d'importantes consolidations dans les domaines des pates et
papiers, des conserves, des produits chimiques et des produits laitiers . Les
mouvements de fusion etaient tres repandus, au point que vers la fin des
annees 1930, la plupart des industries canadiennes ne comptaient guere qu'une
dizaine de producteurs importants ; un bon nombre d'entre elles n'en comp-
taient meme que trois ou quatre .

Tendances de la concentration industriell e

Les donnees sur la concentration des industries individuelles des secteurs
de I'economie canadienne autres que le secteur manufacturier sont incompl'etes
et ne sont disponibles qu'a partir de 1965 . Par consequent, dans la presente
partie, nous nous en tiendrons aux industries du secteur manufacturier .

Au cours des annees, plusieurs etudes ont fourni des renseignements
detailles sur la concentration des industries manufacturieres au Canada. Les
travaux de Gideon Rosenbluth, qui a fait oeuvre de pionnier, traitaient des

donnees de 1948 ; la monographic de Max Stewart, preparee pour le Conseil
economique du Canada, presentait des donnees de 1964 ; un rapport du
ministere de la Consommation et des Corporations renfermait les donnees de
1965 a la fois pour l'industrie manufacturiere et l'industrie miniere et Statisti-
que Canada a continue dans le meme sens, mettant les chiffres a jour tous les
deux ans, a partir de 1968 .

Mais il reste que, les comparaisons dans. le temps des coefficients de
concentration deviennent bien difficiles par suite de la modification concep-
tuelle et technique des definitions et des classifications statistiques . On a
beaucoup modifie le Code de classification des activites economiques, la
definition de 1'entreprise comme unite de calcul, ainsi que la base des donnees .

D'autres problemes de comparaison viennent de ce que differentes etudes
ont utilise des variables differentes pour calculer les coefficients de concentra-

tion . Nous utiliserons les coefficients etablis d'apres les donnees sur 1'emploi,
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dans 1'etude du ministere de la Consommation et des Corporations, et les
coefficients fondes sur les donnees relatives a la valeur des expeditions, qui
figurent dans 1'etude de Marfels . •

Dans la presente partie, nous definissons la corporation comme etant
I'ensemble des etablissements d'une seule industrie qui sont sous le meme
controle . Cette definition est differente de celle de la partie precedente, ou nous
definissions une corporation ou un groupe de corporations comme etant
I'ensemble de toutes les societes et de tous les etablissements assujettis au
meme controle .

Dans sa communication a 1'OCDE, R. S. Khemani, du ministere de la
Consommation et des Corporations, a choisi un echantillon de 57 industries
parmi les 171 industries manufacturieres recensees en 1972 . L'echantillon a ete
choisi en raison des criteres de comparaison chronologique et de disponibilite
des donnees pour la periode 1948-1972 . L'echantillon represente 52,8
et 48,3 % du total des expeditions et de I'emploi dans ce secteur en 1972 . 11
comprend les industries manufacturieres canadiennes les plus importantes dans
les domaines de 1'abattage et de la preparation de la viande, des pates et
papiers, du fer et de 1'acier, de 1'automobile et du raffinage du petrole . Les
industries exclues comprennent celles du caoutchouc, de 1'electricite et des
produits chimiques .

Dans son analyse, Khemani a utilise les coefficients de concentration de
quatre entreprises en se fondant sur les donnees relatives a 1'emploi (choisies en
raison de leur disponibilite continue) . II a range les industries dans une des cinq
categories de concentration suivantes : les coefficients d'emploi de quatre
entreprises au-dessous de 19 %, de 20 a 39 %, de 40 a 59 %, de 60 a 79 % et
au-dessus de 80 %. Puis il a calcule et porte sur un diagramme le coefficient
moyen de 1'industrie pour chaque categorie de concentration (pondere par la
valeur des expeditions de ces industries), ainsi que la moyenne ponderee de tout
1'echantillon .

Si nous envisageons d'abord toutes les industries, nous constatons que
celles qui avaient a l'origine des coefficients de concentration eleves (au-dessus
de 60 %) sont generalement les industries ou les coefficients de concentration
ont baisse, tandis que dans les industries ou les coefficients initiaux etaient
moyens et bas, la concentration a augmente (graphique 2 .10) . En particulier,
des augmentations rapides de concentration se sont produites dans les coeffi-
cients de concentration de quatre entreprises de tete, en ce qui concerne la
categorie de 40-59 %; le coefficient moyen pondere y est passe de 51,8 a
67,5 % entre 1948 et 1972 (tableau 2 .5) .

Quant a I'effet de ces mouvements entre categories sur l'echantillon en
general, le coefficient pondere de concentration moyen de tout le groupe
d'industries est passe de 44,3 % en 1948 a 53,9 % en 1965, apres quoi il a
baisse, de fa~on intermittente, jusqu'a 51 % en 1972. Cependant, la plus
grande partie de cette augmentation s'est produite entre 1948 et 1954 . Depuis
le debut des annees cinquante, la concentration dans les industries groupees par
Khemani est demeuree relativement la meme . Son etude empirique demontre
que la concentration dans chaque industrie n'a pas beaucoup change du milieu
des annees 1950 au debut des annees 1970 .
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Tableau 2 . 5

Concentration de 4 entreprises (nombre d'employes )
dans les industries manufacturieres canadiennes, de 1948 a 1972

(Moyennes ponderees en pourcentage )

Pourcentage des industrie s

Niveau du RC4
(nombre d'employes) 1948 1954 1958 1965 1968 1970 1972

Classe 1 80-100 89,3 83,3 81,7 86,9 83,6 86,5 82,5
Classe 2 60-79 65,2 68,4 61,1 62,6 57,1 56,2 54,4
Classe 3 40-59 51,8 63,8 67,9 67,2 65,8 66 67,5
Classe 4 20-39 31,5 31,7 33,2 35,6 34,3 36,2 34,9
Classe 5 0-19 10 12,3 11,9 13,4 14,4 16,1 17, 1

Moyenne de toutes les industrie s

44,3 48,7 50,2 53,9 51,1 52,9 5 1

Source : R . S . Khemani, Concentration in the manufacturing Industries of Canada : Analyses of
Post-War Changes, Ottawa, 1977 .
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GRAPHIQUE 2 .10 Concentration (nombre d'employes) de 4 entreprises dans les industries
manufacturieres canadiennes, de 1948 a 1972 .
Source : R . S. Khemani, Concentration in the manufacturing Industries in Canada : Analyses of

Post-War Changes, Ottawa, 1977 .
*Voir tableau 2 .5 .
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Marfels a classe les industries manufacturieres en deciles de concentration
procentuelle . Les resultats pour 1972 figurent au tableau 2 .6 . Les donnees
montrent que, dans le plus fort pourcentage d'industries-echantillons, les
coefficients de concentration de quatre entreprises se sont situes entre 30 et
39 %. La categoric de 40 a 49 % venait au deuxieme rang quant au pourcen-
tage d'industries-echantillons . Apres avoir classe toutes ces industries par degre
de concentration, Marfels a constate que 34 % de toutes les industries manu-
facturieres, en 1972, pouvaient etre considerees comme tres concentrees, tandis
que 41 % et 23 % d'entre elles tombaient, respectivement, dans les categories
de concentration moyenne et faible .

Pour faciliter la comparaison rapide des niveaux de concentration entre
1965 et 1972, Marfels a recueilli les donnees qui figurent au tableau 2 .7 .
Encore une fois, il a classe les industries en deciles cumulatifs de concentration
procentuelle . Par exemple, 11,6 % des industries de son echantillon avaient des
coefficients de concentration de 80 % ou plus en 1965 . Le tableau montre que,
sauf pour une augmentation du nombre des industries indiquant un coefficient
de concentration d'entre 30 et 40 % (et par consequent une baisse correspon-
dante dans la categoric d'entre 20 et 30 %), le nombre d'industries dont les
coefficients de concentration se situaient dans les autres categories est demeure
a peu pres constant .

Bref, les donnees de Marfels confirment les conclusions de Khemani selon
lesquelles les coefficients de concentration industrielle sont demeures virtuelle-
ment les memes a partir du milieu des annees soixante jusqu'au debut des
annees soixante-dix . Cela semble aussi confirmer les conclusions plus generales
selon lesquelles la concentration globale a egalement ete stable pendant une
periode legerement plus longue, c'est-a-dire a partir du debut des annees
cinquante jusqu'au debut des annees soixante-dix .

La concentration dans les industries manufacturieres canadiennes
Apres avoir etudie les tendances recentes de la concentration industrielle

au Canada, il serait utile de voir quelles industries manufacturieres sont, en
fait, hautement concentrees selon le coefficient de concentration classique,
celui du groupe de quatre entreprises . Le tableau 2 .8 indique, pour 1972, les
coefficients de concentration industrielle des 20 industries manufacturieres qui
etaient les plus concentrees au Canada . Comme nous I'avons deja dit, la
concentration n'est que I'une des mesures structurales a considerer dans
1'evaluation du contexte concurrentiel d'une industrie . L'exemple de 1'industrie
des files et tissus de coton illustre bien les limites du coefficient de concentra-
tion . Bien que cette industrie ait le coefficient le plus eleve d'un groupe de
quatre entreprises figurant sur la liste, elle est particulierement vulnerable a la
concurrence des importations, et on ne saurait guere pretendre que les produc-
teurs du pays ont le monopole du marche interieur .

Le niveau de concentration dans les industries manufacturieres les plus
importantes est beaucoup plus pertinent, quant a I'application d'une politique
de concurrence . Le tableau 2 .9 fournit, pour 1972, un resume des niveaux et
des tendances de la concentration dans les neuf industries manufacturieres
canadiennes les plus importantes, classees selon la valeur ajoutee . Parmi les
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Tableau 2 . 7

Pourcentage cumulatif des industries manufacturieres canadiennes,
par deciles de ratios de concentration de 4 entreprises

(valeur des expeditions), 1965 et 197 2

Niveau du RC4 Pourcentage cumulatif des industries

1965 197 2

90% ou plus 3,4 3,9
80%ou plus 11,6 9,1
70%ou plus 21,9 22,6
60% ou plus 32,9 33,6
50% ou plus 44,5 45,2
40% ou plus 60,9 60,7
30% ou plus 71,9 77,5
20% ou plus 87 87,8
10% ouplus 97,3 98,1
0% ou plus 100 100

Nombre total des industries 146 155

Source : Marfels, op. cit.

plus grandes industries manufacturieres canadiennes, les usines de fabrication
d'automobiles et les raffineries de petrole sont celles dont la concentration est
la plus elevee. II est important de noter, a ce sujet, que la plupart des
industries-echantillons du tableau 2 .9 ont accuse une baisse du niveau de
concentration au cours de la periode 1965-1972 .

Comparaison a 1'echelle internationale de la concentration des industries
manufacturiere s

La comparaison entre les niveaux de concentration des industries manu-
facturieres du Canada et de leurs homologues des bats-Unis interesse depuis
longtemps les specialistes . Rosenbluth, dans un article publie dans le Canadian

Journal of Economics and Political Science (1954), a constate qu'en 1947
(l;tats-Unis) et en 1948 (Canada), sur 56 industries comparables, 50 avaient
un taux de concentration beaucoup plus eleve au Canada qu'aux $tats-Unis .
Une etude du ministere de la Consommation et des Corporations sur les
niveaux de concentration au Canada en 1965 par rapport aux donnees des
Lats-Unis pour 1963 et 1966 a abouti aux memes resultats : des 116 industries
manufacturieres de 1'echantillon, 98 accusaient une concentration beaucoup
plus elevee au Canada . Une comparaison plus recente, etablie par le Confe-
rence Board a 1'aide des niveaux de concentration de 1972, confirme les
conclusions anterieures selon lesquelles la concentration est plus elevee au
Canada qu'aux ttats-Unis . Plus precisement, le Canada comptait presque deux
fois plus d'industries oit le niveau de concentration etait superieur a 60 % pour
un groupe de quatre entreprises .
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La concentration dans certaines industries manufacturiere s
Depuis 1945, les donnees officielles sur la concentration, a I'egard de

diverses industries manufacturieres, sont publiees dans de nombreux pays de
fagon plus ou moins reguliere . 11 a ete etabli un echantillon compose de neuf
industries manufacturieres canadiennes et d'industries de pays etrangers
definies selon les memes criteres . II s'agit du traitement de la viande et de
I'abattage, des brasseries, des fabricants de produits du tabac, des fabricants de
chambres a air et de pneus, des usines de pates et papiers, des usines siderurgi-
ques, des fabricants d'automobiles, des producteurs de ciment et des raffineries
de petrole . Ces industries sont relativement faciles a identifier ; de plus, cc sont
essentiellement les plus grandes industries manufacturieres canadiennes . Nous
avons reuni a leur sujet des donnees de diverses sources . Une seule correction
s'est imposee : nous avons du etablir une estimation minimale des coefficients
habituels d'un groupe de quatre entreprises, pour les pays qui utilisent des
coefficients de groupes de trois entreprises, de fagon a obtenir au moins une
mesure commune .

Tableau 2 . 8

Les vingt industries manufacturieres canadiennes ayant le ratio

de concentration de 4 entreprises le plus elev e
(valeur des expeditions), 197 2

Rang
ell

1972* Industries
Nombre

d'entreprises RC 4

1 Filatures et tissagc du coton 9 97,5
2 Fabrication des produits du tabac (6) 11 97,1
3 Vitreric 9 97

4 Brasseries (1) 7 96.5
5 Fabrication de filaments et fibres textiles 7 93,8
6 Trails forniation de la clmne et de la betterave a sucre 7 93,7
7 Trefilage, nioulage et laminage de I'aluminium (8) 55 89
8 Preservation du bois (7) 19 87,1
9 Fabrication de vehicules divers (11) 35 86,6
10 Fabrication d'abrasifs (15) 17 86,2
11 Fabrication d'huiles et de graisses lubrifiantes (5) 14 85 .9
12 Fabrication de ciment 8 83,7
13 Fabrication de machines pour le bureau et le commerce 30 82,7
14 Trefilagc, moulage et laminage de cuivre et d'alliage de cuivre 45 81,9
15 Distilleries (12) 14 79,7
16 Fabrication d'accumulateurs (14) 16 79,3
17 Fabrication de c5ble et de fil electriques 17 79 .2
18 Fabrication d'horlogcs ct de montres 18 79
19 Fonte et affinage 14 78,6
20 Fabrication de fournitures de machines a ecrire 11 78, 3

Source : Recherche de la Commission royale d'enquete sur les groupements de societes .
* Rang en 1965 entre parentheses lorsqu'il y a lieu .
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Cette comparaison a I'echelle internationale des coefficients de concentra-
tion industrielle a revele qu'au Canada la concentration est plus elevee que
dans les autres pays etudies (y compris les ttats-Unis, 1'Allemagne de 1'Ouest,
la France, le Japon et la Suede) . La concentration est notamment plus elevee
au Canada qu'aux Etats-Unis pour les neuf industries-echantillons . En Allema-
gne et en Suede, la seule industrie ayant un taux de concentration plus eleve
que la meme industrie au Canada est celle des pates et papiers . En France,
seules les industries de t'acier et des pneus ont une concentration plus elevee
que leurs homologues du Canada . Et enfin, parmi sept industries comparables
au Japon, trois (pneus, brasseries, pates et papier) accusent un niveau plus
eleve de concentration qu'au Canada .

Ces comparaisons menent a plusieurs conclusions . D'abord, il a ete
clairement demontre dans plusieurs etudes distinctes, utilisant les donnees de
plusicurs annees, que la concentration industrielle est plus elevee au Canada
qu'aux Etats-Unis . C'est un fait qui a ete bien etabli, selon des donnees,
empiriques .

En second lieu, la tendance semble indiquer que la concentration au
Canada est plus elevee que dans les autres pays industrialises, meme les pays
d'egale importance economique . Cette conclusion n'est que provisoire ; elle
resulte d'une comparaison de neuf industries seulement au cours d'une seule
annee . Neanmoins, cette etude indique une tendance bien nette ; des conclusions
plus fermes n'attendent qu'une verification poussee grace a I'etude approfondie
de plus d'industries sur un plus grand nombre d'annees .

Et enfin, envisagee en meme temps que les conclusions de la premiere
partie du present chapitre selon lesquelles les grandes entreprises canadiennes
sont beaucoup plus petites que les grandes entreprises des Etats-Unis ou du
reste du monde, cette comparaison a 1'echelle internationale indique que
1'expansion des grandes entreprises canadiennes pour atteindre la taille
moyenne des grandes entreprises mondiales necessiterait ineluctablement un
accroissement sensible de la concentration industrielle au Canada, en suppo-
sant que ces grandes entreprises demeurent orientees principalement vers le
marche canadien .

Resume
Nous avons presente ici des donnees sur la concentration dans diverse s

industries . 11 a ete etabli que la concentration industrielle a generalement ete
stable au Canada, depuis le milieu des annees cinquante jusqu'au debut des
annees soixante-dix . 11 a aussi ete demontre, dans une certaine mesure, que la
concentration industrielle s'est considerablement accrue a partir de la fin des
annees quarante jusqu'au debut des annees cinquante . II est egalement proba-
ble que la concentration industrielle a augmente, bien que nous n'en ayons pas
eu de preuve directe, pendant les deux vagues de fusions, qui ont eu lieu
pendant les annees dix et vingt .

Quant aux comparaisons a I'echelle internationale, elles ont permis d'eta-
blir que les industries canadiennes sont en general plus concentrees que leurs
homologues des Etats-Unis, et nous avons pu aussi demontrer, jusqu'a un
certain point, que la concentration y est beaucoup plus forte que chez leurs
homologues d'autres pays industrialises .



Chapitre 11 i

La taille des entreprises
et les economies d'echell e

Une etude de la structure de 1'economie canadienne doit necessairement
comprendre 1'analyse de la taille relative de nos entreprises et des effets, pour
elles et leurs usines, d'une capacite suboptimale . Depuis plus de cent ans, au
moyen de barrieres douanieres elevees (quoique decroissantes), le Canada a
cherche a developper un marche national favorable aux fabricants canadiens .
Ces tarifs douaniers ont porte les societes, tant canadiennes qu'etrangeres, a
etablir des industries manufacturieres au Canada, ou elles pouvaient livrer une
concurrence avantageuse . Ces entreprises, de meme que leurs divers etablisse-
ments, ont fabrique une gamme de produits beaucoup plus diversifiee que celle
d'entreprises de meme taille dans d'autres pays . Un marche restreint et
geographiquement tres disperse, allie a un nationalisme economique visant a
favoriser le secteur de la fabrication et la main-d'oeuvre specialisee, a mene a
une economie ou les entreprises et les usines de plusieurs secteurs industriels
ont tendance a etre, selon les criteres internationaux, relativement petites et
non specialisees .

La production a petite echelle peut avoir un effet marque sur 1'efficacite et
la capacite de concurrence internationale des entreprises etablies au Canada, si
elles fonctionnent a un niveau inferieur a ce que les economistes appellent la
taille minimale d'efficacite (TME) et s'iI en resulte des pertes importantes . La
TME est le point ou sont realisees la plupart des economies d'echelle au niveau
de l'usine ou du produit .

La plupart des etudes sur les economies d'echelle ont porte jusqu'a
maintenant sur le produit ou sur 1'usine, et les recommandations visaient la
rationalisation des produits et la concentration a l'interieur de chaque secteur .
Au cours de son examen des grandes entreprises diversifiees du Canada, notre
commission a constate qu'outre les economies d'echelle qui peuvent etre
realisees au niveau du produit, de l'usine ou d'un groupe d'usines, d'importan-
tes economies d'echelle sont sans doute possibles au niveau de 1'entreprise
elle-meme . Si tel est le cas, les politiques qui empechent de les realiser
pourraient bien nuire considerablement a 1'efficacite de notre economie . La
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commission a donc commande plusieurs etudes visant a determiner quelles
economies sont realisables au niveau de I'entreprise, d'un groupe d'usines ou
d'un groupe de produits . Une partie de cette recherche, notamment I'etude de
Donald McFetridge et celle de Richard Caves, est publiee separement . Nous
avons egalement consulte les ouvrages de F . M. Scherer, dont le livre The
Economics of Multi-Plant Operation le situe a la fine pointe de la recherche
dans ce domaine. Scherer a presente un memoire et temoigne devant la
commission .

Nous cherchions reponse a la question suivante Quelles economies
pourraient dependre de la taille au niveau du produit, de l'usine, du groupe
d'usines ou de I'entreprise? » Nous avons particulierement tente de determiner
quelles economies d'echelle les grandes entreprises diversifiees pourraient
realiser . Une politique de la concurrence qui demantelerait les conglomerats ou
empecherait d'en former de nouveaux n'influerait pas necessairement sur les
niveaux de concentration a I'interieur des secteurs industriels, mais influerait
sans doute sur I'ensemble de la concentration d'entreprises entre les mains des
societes les plus importantes . Avant de pouvoir faire des recommandations sur
une telle politique, il nous a ete necessaire de reunir des donnees precises
concernant les couts afferents aux facteurs d'efficacite .

L'expose de nos constatations debute par une breve description du con-
texte economique canadien et du probleme des economies d'echelle a 1'interieur
de cc contexte, ainsi que des mesures les plus importantes qui ont ete prises en
matiere de politique economique pour resoudre ce probleme . Dans la partie
suivante, nous analysons les differents types d'economies d'echelle (quant au
produit, a I'usine, au groupe d'usines et a 1'entreprise) ainsi que leur importance
relative pour les entreprises au Canada . Nous presentons ensuite les resultats
de nos propres etudes et des travaux d'autres chercheurs, dans la mesure ou ils
se rattachent aux questions dont la commission est saisie .

LE CONTEXTE ECONOMIQU E

La politique economique nationale, traditionnelle au Canada, alliee a la
dispersion geographique d'un marche plutot reduit a, en bien des cas, entraine
la creation d'entreprises et d'usines de taille relativement inefficace. Cette
inefficacite d'echelle se refl'ete dans le faible rendement par annee-homme de
1'industrie canadienne . Selon une estimation faite par le Conseil economique du
Canada, le rendement par annee-homme n'a ete chez nous, en 1974, que de
79 % de celui d'industries americaines comparables . Cette inefficacite pourrait
egalement, bien sur, etre I'indice d'une organisation inefficace (Inefficacite-X)
causee par des barrieres tarifaires elevees, ou encore refleter le caractere
d'oligopole de nombreuses industries canadiennes .

La taille du marche interieur relativement a]a production canadienne
correspond environ au dixieme de celle du marche americain . Dans la plupart
des industries et meme en tenant compte de la protection qu'offrent les
barrieres tarifaires, si les economies d'echelle sont importantes, seul un petit
nombre d'entreprises peut produire pour le marche interieur a des prix
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permettant de concurrencer ceux des importations . 11 faut noter, cependant,
que la repartition de la taille relative des entreprises canadiennes ne correspond
pas a la situation americaine reduite a 1'echelle de I sur 10. Comme le
montrent les travaux de recherche que nous avons publies, de petites entrepri-
ses ont ete et continuent d'etre ecartees du marche canadien, dans des
industries ou les economies d'echelle sont importantes . Dans un secteur donne,
les produits dont la demande est relativement faible ne sont generalement pas
fabriques au Canada, car il en coute souvent moins cher de les fabriquer a
1'etranger et de leur faire franchir les barrieres douanieres . Au Canada, la
repartition des entreprises a l'interieur d'une industrie est ainsi, bien souvent,
tronquee a la base, de sorte que les entreprises ont, chez nous, une taille et une
production de beaucoup superieures au dixieme de celles des entreprises
americaines ; mais elles n'en sont pas moins considerees, selon les criteres
internationaux, comme de petites entreprises .

En matiere de concurrence, le gouvernement canadien a cherche a entra-
ver la concentration industrielle et a eliminer I'abus de la puissance economi-
que dans les diverses industries . La portee des mesures de dissuasion est
difficile a determiner . Selon le temoignage presente devant la commission par
le directeur de la recherche et des enquetes menees sous 1'empire de la Loi
relative aux enquetes sur les coalitions, bien qu'il n'y ait eu que tres peu de
poursuites contre des cas de fusion ou de monopole, de nombreuses demandes
de la part d'entreprises sont parvenues au ministere de la Consommation et des
Corporations au sujet de la legalite d'une mainmise qui, dans bien des cas, a ete
deconseillee . D'autres observateurs considerent toutefois qu'au Canada les
fusions et les acquisitions ne sont pratiquement pas restreintes . Dans un
memoire adresse a la commission, Leonard Wrigley recommande que le
Canada assouplisse davantage sa legislation en matiere de concurrence, afin
d'encourager les societes a former des unites economiquement efficaces qui les
eloignerait d'une diversification heterogene peu rentable ; le procede de diversi-
fication conduit a la creation de grandes unites mais n'entraine que peu
d'economies d'echelle et une bien faible synergie entre les diverses composantes
de I'entreprise .

Les gens charges d'elaborer les lois sur la concurrence ont surement decele
un conflit possible entre, d'une part, la realisation d'economies grace a 1'exploi-
tation a grande echelle et, d'autre part, de hauts niveaux de concentration qui
risqueraient d'eliminer la concurrence sur le marche . Par exemple, depuis
1960, les ententes permettant aux societes de former un consortium pour
vendre sur les marches d'exportation ne sont plus considerees comme des
conspirations aux termes de la Loi relative aux enquetes sur les coalitions .
Dans son Rapport provisoire sur la politique de concurrence publie en 1969, le
Conseil economique du Canada a propose qu'un nouveau tribunal de droit civil
soit charge des causes de pratiques restrictives du commerce ; il serait connu
sous le nom de Tribunal des pratiques de concurrence et prendrait en conside-
ration « la probabilite que la fusion devienne la source d'importantes economies
sociales, c'est-a-dire d'economies dans l'utilisation de ressources . . . ,
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Dans le meme sens, L. A. Skeoch et B . C . McDonald recommandaient en
1976, dans leur rapport intitule Evolution dynamique et responsabilite dans
une economie de marche au Canada, que 11 tape II des modifications a la Loi
relative aux enquetes sur les coalitions reconnaisse la possibilite de realiser des
economies d'echelle grace a des fusions :

Mais (si le comite) considere que cet effet ( la restriction du commerce)
peut en toute probabilite etre compense par des economies en coat reel . . .
aucune ordonnance ne doit etre rendue . . .

Cette recommandation a ete inseree dans le projet de loi C-13, dont
1'article 31 .71 (5) statue :

La commission ne doit pas rendre une ordonnance en vertu du paragraphe
(3) lorsque, apres audition des parties a une fusion realisee ou projetee et
visee par le present article, elle conclut que I'operation a accru ou peut
vraisemblablement accroitre sensiblement l'efficacite entrainant une epar-
gne de ressources pour I'economie canadienne .

De plus, les modifications proposees comprenaient des dispositions permet-
tant a des societes qui eeuvrent dans le meme secteur d'activite de conclure des
accords de specialisation .

L'inefficacite d'echelle des entreprises canadiennes est devenue un lieu
commun dans les ouvrages sur l'organisation industrielle et parmi les hommes
d'affaires . Jusqu'en 1975, des salaires relativement plus bas au Canada qu'aux
Etats-Unis ont permis de masquer partiellement notre faible productivite . Mais
par suite du renversement de la situation salariale, en 1975, 1'avenir du secteur
manufacturier au Canada s'est vraiment assombri : une faible productivite,
jointe aux couts eleves de la main-d'oeuvre et du capital, a rapidement
contribue a rendre non concurrentiels sur les marches internationaux d'impor-
tants secteurs de l'industrie canadienne . Pour remedier a cet etat de choses, le
Conseil economique du Canada, dans son etude intitulee Au-dela des frontie-
res, a recommande que le Canada s'ouvre de plus en plus au libre-echange
multilateral, car sous un regime de libre-echange toutes les entreprises seraient
exposees a la concurrence internationale et auraient acces a tous les marches
du monde. Elles seraient donc forcees de rechercher la plus grande efficacite
d'echelle possible aux niveaux du produit, de l'usine et de 1'entreprise .

Dans un article publie a 1'automne 1976 dans The Financial Times,
Harold Crookell proposait une solution encore plus radicale a la carence
d'entreprises de taille efficace : non seulement devrait-on, dit-il, permettre aux
societes de fusionner afin de realiser des economies d'echelle, mais le regime
fiscal devrait meme favoriser leur fusion en de plus grandes unites .

Les divers analystes semblent preconiser des lignes de conduite differentes,
toutes fondees sur une perception personnelle du probleme des economies
d'echelle dans l'industrie canadienne et de ses effets sur ]'aptitude de nos
societes a atteindre une production efficace et a affronter la concurrence sur les
marches internationaux. D'aucuns attribuent la taille inefficace des entreprises
canadiennes a deux facteurs : d'abord, une politique nationale de barrieres



les economies d'echelle 5 1

tarifaires qui oriente les entreprises vers le marche interieur et les empeche de
se tourner vers leurs debouches naturels sur les marches d'exportation et,
ensuite, une politique de concurrence susceptible de les dissuader de se
regrouper pour fonctionner a une echelle efficace . Au Japon, de meme que
dans de nombreux pays europeens, on encourage, au contraire, la formation de
grandes entreprises axees sur 1'exportation de fagon a favoriser 1'efficacite a
I'echelle mondiale . Ces pays soutiennent que la faible taille relative de leur
marche ainsi que les imperatifs en matiere d'economies d'echelle requierent la
presence de grandes societes au sein de certaines industries . Une telle rationali-
sation n'est pas toujours fructueuse, comme en temoigne le cas de British
Leyland . Lorsqu'il y a rationalisation de l'industrie, les lois regissant la
concurrence peuvent viser a ce que le public profite au moins en partie des
avantages qui en decoulent, et que ceux-ci n'aillent pas uniquement aux
proprietaires et aux gestionnaires des entreprises .

Darts sa recommandation en faveur d'une politique de libre-echange, le
Conseil economique du Canada se dit convaincu que les entreprises canadien-
nes, face a la concurrence internationale, sauront s'adapter sans perturbations
graves au plus haut degre d'efficacite d'echelle possible aux niveaux du prod'uit,
de l'usine et de l'entreprise. Mais Crookell n'est pas de cet avis . A la suite de
recherches sur la mise au point et le transfert de techniques et de nouveaux
produits, il conclut que, en regle generale, la plupart des entreprises canadien-
nes n'ont ni la taille, ni les ressources, ni l'organisation, ni les competences
necessaires pour survivre sur le marche international ou produire des biens
pour le marche interieur a des prix comparables a ceux des producteurs
etrangers . Selon Crookell, le libre-echange entrainerait 1'aneantissement d'en-
treprises dans bon nombre d'industries, et non leur regroupement en unites plus
grandes et plus efficaces . Il recommande que le gouvernement favorise d'abord
la formation de plus grandes unites et qu'il reduise ensuite les barrieres
tarifaires . Presque tous les economistes ont conteste cette recommandation,
tandis que la plupart des hommes d'affaires 1'ont appuyee d'emblee .

ANALYSE DES f:CONOMIES DI:CHELLE

Avant d'analyser les effets des economies d'echelle sur la structure et
I'efficacite de I'industrie canadienne, nous allons examiner les economies
d'echelle au Canada et leurs repercussions sur la production . 11 importe de bien
comprendre ce que recouvre la notion, a premiere vue evidente, d'« economies
d'echelle » avant d'examiner ou de proposer une ligne de conduite quelconque .

Malgre le grand nombre d'ouvrages qui existent sur les economies
d'echelle, bien peu de conclusions solidement etayees en sont ressorties, et ce,
pour plusieurs raisons . Premierement, il existe plusieurs types d'economies
d'echelle reliees a un produit donne (ou un groupe de produits) et, par
consequent, plusieurs definitions de cc que peuvent etre les economies d'echelle
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dans un secteur particulier . Deuxiemement, il est difficile d'obtenir les donnees
pouvant servir a determiner les economies d'echelle des entreprises d'un secteur
et le mode d'utilisation de ces donnees est largement tributaire de la definition
qui est retenue. Troisiemement, il y a action reciproque, a la fois complexe et
changeante, entre les diverses economies d'echelle associees a une industrie
donnee, ainsi qu'entre celles-ci et les autres elements caracteristiques de
1'economie d'un pays . Meme si l'on parvenait a definir, a distinguer et a
calculer les differentes economies d'echelle relatives a un secteur, l'incidence
des valeurs ainsi obtenues sur la politique economique n'est souvent pas tres
claire et n'est probablement valable que pour le pays en cause . Ainsi, les
chercheurs de differents pays, utilisant chacun leur definition d'economies
d'echelle en vue d'etablir une politique, peuvent en arriver a formuler des
recommandations totalement differentes .

Pour plus de clarte, nous commen~ons par dresser une liste des diverses
economies d'echelle applicables au secteur industriel . 11 faut bien noter cepen-
dant que ]'interaction et le chevauchement de ces economies sont tels que
toute tentative de classement conduit ineluctablement a une simplification
outranciere de la situation .

Economies d'echelle au niveau du produi t

Dans ses ecrits, F . M. Scherer insiste beaucoup sur la distinction a faire
entre les economies d'echelle aux niveaux du produit, de l'usine et du groupe
d'usines . Pour plusieurs raisons, 1'augmentation du volume de production d'un
produit tend a en abaisser le cout unitaire moyen . En termes de volume de
production, les economies d'echelle sont la resultante de trois variables, soit le
volume total de la production escomptee, le rythme de production par unite de
temps et la duree de la serie de production anticipee . A mesure que le volume
escompte augmente, les gestionnaires sont plus disposes a consacrer du temps a
I'elaboration de mesures de reduction des couts et de controle de la qualite . A
mesure que la duree des series de production se prolonge, travailleurs et cadres
se familiarisent avec les techniques de production (apprentissage sur le tas) de
sorte qu'a la longue, les couts ont tendance a diminuer avec le temps et en
fonction du volume total de la production . Le rythme et le volume de
production augmentant parallelement, on peut recourir progressivement a des
methodes de production automatisees, ce qui augmente la possibilite d'equili-
brer les series de produits fabriques et de reduire, pour la periode de production
prevue, le temps d'inactivite des machines .

Ces trois variables s'agencent de fagon telle que, pour les biens dont la
demande exige une production tres rapide et des series prolongees, une
machinerie plus specialisee est utilisee et les pertes de temps entrainees par le
passage de l'un a I'autre des divers produits pour lesquels on se sert de la meme
machinerie sont reduites . Moins on change de series de produits et plus ceux-ci
deviennent familiers, mieux on est en mesure de restreindre le coulage et
d'accroitre la qualite . De plus, a mesure que le volume augmente, les nombreux
risques afferents a la production, a la vente et a I'obtention des matieres
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premieres tendent a diminuer, de sorte qu'il devient possible aux entreprises
d'atteindre une production mieux axee sur la demande, et ce, a un cout unitaire
moindre .

Mais deux mises en garde importantes s'imposent . D'abord, I'analyse
considere que ni les couts de production (notamment la main-d'oeuvre et les
materiaux de base), ni le prix du produit fini ne sont fonction du niveau de
production . Or, si 1'entreprise veut atteindre un taux de production eleve, il se
peut qu'elle doive alors mieux remunerer ses employes ou payer plus cher le
materiel requis, reduire son prix de vente et acquitter des frais de transport
plus eleves pour atteindre un marche plus vaste et capable d'absorber sa
production . Une forte demande de materiaux de base peut entrainer une
augmentation du rendement d'echelle aux niveaux de la production et de
I'approvisionnement, mais elle peut aussi entrainer ]'obligation de recourir a
des sources d'approvisionnement plus eloignees, ou encore, une hausse des prix
des facteurs locaux de production . L'analyse habituelle revele que les couts de
ces facteurs locaux et les frais de transport augmentent avec le volume, des
qu'un certain niveau de production est atteint . Si l'on ajoute ces frais addition-
nels, le cout unitaire moyen s'accroit eventuellement selon le volume de la
production, meme si la production elle-meme accuse un rendement d'echelle
accru. Les couts de transport, la densite de la population et les revenus
disponibles sont particuliers a chaque produit et a chaque pays, tandis que la
« part du marche » est propre a 1'entreprise . 11 est impossible d'etablir un critere
universel quant a la taille optimale d'une usine lorsqu'on tient compte de ces
variables . Au Canada, a cause des frais de transport eleves et de la dispersion
geographique du marche, beaucoup d'entreprises ont tendance a etablir de
petites usines pour repondre aux besoins de marches locaux. Les couts de
production de ces usines sont superieurs a ceux des usines de TME, mais les
couts totaux (y compris les frais de transport) se trouvent neanmoins reduits .

Dans leurs temoignages ou leurs memoires a la commission, des societes
telles que MacMillan Bloedel Limited, la Compagnie de papier Abitibi Ltee et
George Weston Limited ont souligne l'importance pour l'industrie canadienne
de realiser des economies d'echelle au niveau du produit et ont rappele combien
les entreprises canadiennes sont desavantagees du fait qu'elles n'ont pas acces a
un marche national important . La vaste gamme de produits fabriques au
Canada dans diverses branches de l'industrie accentue le probleme des econo-
mies d'echelle au niveau de la production . Comme 1'a demontre Caves dans
Diversification, Foreign Investment and Scale in North American Manufac-
turing Industries, les entreprises (et les usines) canadiennes ont une production
beaucoup plus diversifiee que les entreprises (et usines) americaines de meme
taille . Cette diversification tient a ce que, dans plusieurs secteurs de I'industrie,
les entreprises doivent, pour repondre a la demande du marche, presenter une
large gamme de produits, sans quoi elles sont fort desavantagees en matiere de
prix et de volume des ventes . Par ailleurs, il est possible de realiser des
economies d'echelle au niveau de la commercialisation, de la distribution ou
des frais fixes, cc qui permet a une entreprise de distribuer plus efficacement et
a plus grande echelle une production diversifiee .
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Economies d'echelle au niveau de 1'usine
La plupart des etudes sur les economies d'echelle concernent l'usine . A cc

niveau, les economies d'echelle decoulent d'elements indivisibles : gestion,
entretien, reparation, construction et stock de matieres premieres .

Lorsque le volume de production qui epuise les possibilites de realiser des
economies d'echelle a 1'egard d'un produit donne depasse celui d'une usine de
TME, la production de ce seul produit est confiee a une seule usine . Mais
lorsque les possibilites de realiser des economies d'echelle a 1'egard d'un produit
sont epuisees a de faibles volumes de production, l'usine peut diversifier sa
production et utiliser ainsi plus efficacement ses gestionnaires, ses ingenieurs et
la machinerie dont elle dispose. Au Canada, ou les conditions du marche
resultant de la diversification de la production par des entreprises appartenant
a des industries a caractere d'oligopole exigent que les entreprises aient une
vaste gamme de produits, mais ou le marche ne peut absorber qu'une faible
partie de cette production, les entreprises qui n'ont comme debouche que le
marche interieur peuvent, jusqu'a un certain point, reduire leurs coats totaux
en diversifiant la production d'une meme usine plutot qu'en etablissant autant
d'usines qu'il y a de produits . Ces entreprises de plus grande taille et a
production diversifiee seraient plus efficaces qu'un grand nombre de petites
entreprises dont chacune se limiterait a un seul produit .

Economies d'echelle au niveau de groupes d'usine s

Dans un ouvrage publie en 1975 et intitule The Economics of Multi-Plant
Operation, Scherer et autres vont beaucoup plus loin et cherchent a expliquer
en quoi 1'exploitation de plusicurs etablissements par une meme entreprise peut
etre avantageuse. Us font valoir qu'une entreprise qui possede plusieurs etablis-
sements peut comprimer au maximum le coat de la production en repartissant
celle-ci geographiquement entre ses diverses usines et en compensant ses frais
de transport par les economies d'echelle realisees au niveau du produit et au
niveau de I'usine . Par exemple, lorsque les frais de transport sont eleves par
rapport aux economies d'echelle, une compagnie ayant plusieurs usines pour-
rait reduire ses coats en produisant des series de moins longue duree dans des
usines de petite taille. Par contre, lorsque les frais de transport sont peu eleves,
1'entreprise pourrait specialiser sa production et confier a ses grandes usines la
production de series plus longues . On appelle « specialisation optimale non
equilibree (geographiquement) » la repartition de la production entre les usines
pour abaisser les coats le plus possible . Scherer et autres comparent ces coats a
ceux d'usines regionales fabriquant chacune une gamme complete de produits,
et concluent que « les economies attribuables a une specialisation optimale non
equilibree doivent etre assez faibles par rapport aux coats totaux de production
et de distribution » . Neanmoins, I'exploitation par plusieurs usines et la
specialisation geographiquement non equilibree peuvent aider les entreprises a
produire plus efficacement, car elles facilitent une planification des investisse-
ments par etapes qui permet d'accroitre de beaucoup la capacite de production
et, partant, d'abaisser la moyenne des coats globaux .
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Dans son temoignage devant la commission, Scherer a soutenu que les
economies d'echelle au niveau du groupe d'usines sont probablement tres
minces pour les entreprises canadiennes du secteur manufacturier, de sorte que
si I'on decidait de fractionner ces groupes de faqon a ce que chaque entreprise
n'ait qu'une seule usine, la perte d'efficacite dans la production serait negligea-
ble . Mais Scherer et autres se sont montres surtout preoccupes par les couts de
production et de transport . Its n'ont etudie les facteurs de distribution, de
recherche et developpement, de commercialisation et de benefices qu'en fonc-
tion de ces couts de production et de transport . C'est ce qui explique que, dans
leur analyse quantitative, ils n'ont pas tenu compte de bon nombre d'avantages
habituellement invoques en faveur de la multiplication du nombre d'usines
dans une meme entreprise, tels la repartition des risques et la centralisation des
achats .

Economies d'echelle au niveau de I'entreprise

Aux yeux de la commission, la question la plus importante est sans doute
la relation entre la taille absolue d'une entreprise et I'efficacite de sa produc-
tion . Si 1'efficacite aux niveaux de la production, de la mise au point des
produits et des procedes de fabrication, de la distribution, du financement, de
la publicite et de 1'exportation ne peut etre atteinte que dans les grandes
entreprises, une politique qui entraverait ou empecherait la formation de telles
entreprises ne pourrait que reduire l'efficacite generale de 1'economie. La
realisation de telles economies pourrait inciter a la formation de conglomerats .

Dans un pays comme le notre, ou le marche est limite, il se peut que la
taille minimale d'efficacite suppose une tres forte concentration industrielle,
puisqu'il n'est peut-etre possible de realiser des economies d'echelle au niveau
de I'entreprise qu'avec une taille relativement plus grande que la taille requise
pour les economies au niveau de 1'usine de TME. Dans certains cas extremes,
cependant, comme dans I'industrie des compresseurs de refrigerateurs ou le
rendement d'une seule usine de TME pourrait surpasser de beaucoup les besoins
du marche interieur, I'expansion d'une usine jusqu'a la taille minimale d'effica-
cite ne se produirait pas .

En ce qui concerne les secteurs a forte concentration, il faut se demander
serieusement si les entreprises de taille importante ne se livrent pas a une large
exploitation en vue d'augmenter leur efficacite et s'assurer ainsi les benefices
de monopole ou d'oligopole qui peuvent decouler d'une structure industrielle
concentree et d'une politique d'oligopole en matiere de prix . Au Canada, le
manque de motivation a produire a grande echelle s'explique par la presence de
barrieres tarifaires relativement elevees et par 1'importance de la propriete
etrangere, dans certains secteurs . Ces deux facteurs peuvent contribuer a
reduire la concurrence exterieure, car les entreprises etrangeres peuvent ne pas
vouloir concurrencer leurs filiales canadiennes. Par consequent, dans le con-
texte economique canadien, il existe un rapport etroit entre les economies
d'echelle au niveau de 1'entreprise, la concentration industrielle, la strategic
industrielle, le commerce exterieur et la propriete etrangere .
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Les facteurs de production qui peuvent avoir une incidence sur la realisa-
tion d'economies d'echelle au niveau de 1'entreprise (et qui n'ont pas encore ete
relies aux economies d'echelle au niveau du produit, de l'usine ou d'un groupe
d'usines) incluent habituellement la haute direction, le service de finances et de
contr6le, la recherche et le developpement, la publicite et la distribution,
1'activite reliee aux exportations, les risques dont s'accompagnent les grands
projets, ainsi que les frais generaux tels que les assurances et les services
juridiques . L'etendue des economies d'echelle associee a ces facteurs prete
encore quelque peu a controverse . Selon certains auteurs, les cadres superieurs
des grandes entreprises sont enterres sous des masses de documents et de
donnees statistiques necessaires au controle de leur empire . Dans son livre
publie en 1968 et intitule Industrial Organization, Joe Bain fait remarquer
qu'il est presque inevitable pour les grandes entreprises de reagir avec lenteur
aux situations nouvelles. Il ajoute qu'au sein de ces compagnies, la prise de
decision est normalement marquee d'une certaine rigidite et qu'il existe
habituellement un manque de coordination entre les divers services . D'autres
auteurs, par contre, vantent la grande efficacite du gestionnaire moderne,
capable de tirer parti des plus recentes decouvertes en matiere de gestion et
d'informatique . C'est aussi l'avis exprime dans le memoire qui a ete presente a
la commission par Leonard Wrigley et David Leighton, ainsi que dans les
temoignages de nombreux administrateurs de grandes entreprises, dont Paul
Desmarais et John McDougald .

Le probleme vient de ce qu'il est tres difficile de mesurer le rendement des
entreprises en s'appuyant sur des criteres tels que 1'efficacite des equipes de
gestion, les finances et le controle, la recherche et le developpement, la
publicite et la distribution, de meme que la penetration des marches d'exporta-
tion, et de comparer ensuite la courbe de ce rendement a l'echelle de leurs
activites . Considerons la difficulte de mesurer 1'efficacite de la recherche et du
developpement . Quelles variables faut-il utiliser? Les brevets d'invention, les
articles de revues specialisees, le nombre d'inventions importantes ou de
procedes et de produits nouveaux? 11 peut fort bien y avoir differentes
economies d'echelle pour I'invention et l'innovation; c'est le cas, par exemple,
des techniques Polaroid et Xerox . Ces deux procedes ont ete inventes par des
particuliers, mais I'apport des grandes entreprises a par la suite ete necessaire
pour passer de 1'invention a l'innovation et maintenir ces produits en tete du
marche. On evalue les frais de developpement de I'appareil photo Polaroid
SX70 a plusieurs millions de dollars, somme dont l'inventeur particulier ne
dispose evidemment pas .

Cc sont done IA les principaux niveaux - produit, usine, groupe d'usines
et entreprise - ou 1'efficacite de 1'invention, de la production et de la
commercialisation peut s'accroitre selon 1'echelle . Nous allons aborder mainte-
nant les problemes que suscite 1'evaluation de ces economies d'echelle et, en
particulier, les principales conclusions de la commission concernant I'ampleur
des differentes economies d'echelle .
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MESURE DES ECONOMIES D'ECHELLE AUX NIVEAUX
DU PRODUIT, DE L'USINE ET D.U GROUPE D'USINES

Economies d'echelle aux niveaux de l'usine et du groupe d'usine s

Plusieurs etudes ont porte sur la taille relative et l'efficacite des usines du
Canada par rapport a celles des Ptats-Unis et d'autres pays, mais dans
1'ensemble, elles n'aboutissent pas a une conclusion bien nette . Selon 1'etude de
Scherer sur les economies d'echelle au niveau de groupes d'usines, dans six
pays, c'est au Canada que, en termes d'emploi, la taille moyenne des usines est
la plus faible (tableau 3 .1) .

Tableau 3 . 1

Indices de la taille relative des usines, selon le nombre moyen d'employes
dans les usines les plus importantes dont la production equivaut a 50 %

du rendement global de tout leur secteur d'activite .
(Point de repere le plus comparable de l'industrie americaine = 100 )

Canada P .-U . G .-B . Suede France Allemagne

Brasseries 50 100 77 13 23 29
Tabac 25 100 81 10 15 24
Coton et fibre s
synthetiques 75 100 28 47 27 91

Peinture et vernis 103 100 340 121 94 162
Raffinage du petrole 31 100 150 28 87 n .d .
Chaussures 51 100 97 27 85 103
Bouteilles de verre 94 100 86 57 131 114
Ciment 68 100 157 129 95 171
Acier 117 100 65 46 68 n.d .
Paliers antifriction 29 100 118 209 65 123
Accumulateurs 34 100 n.d. n.d. 112 426
Taille relative moyenne 61 100 120 69 68 13 8

n .d . : non disponible .
Source : tire de F . M . Scherer et autres, The Economics of Multi-Plant Operation, Cambridge

( Mass .), 1975, tableaux 3 .3 a 3 .7 .

Une etude realisee par le Conseil economique du Canada n'arrivait pas a
ces conclusions . Utilisant le nombre d'employes comme mesure de la taille, le
conseil indiquait, dans son Quatrieme expose annuel publie en 1967, qu'en
1963 (derniere annee pour laquelle les chiffres etaient disponibles), les entre-
prises etaient en moyenne plus grandes aux )✓tats-Unis qu'au Canada, mais que
la taille moyenne des usines de la plupart des industries etaient plus grande au
Canada. Ces observations amenaient le conseil a conclure que :« La seule taille
d'un etablissement n'est probablement pas un facteur determinant de 1'ecart de
productivite qui existe entre deux pays . . . les facteurs importants seraient plutot
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la duree des series de production et le degre de specialisation ou de diversifica-
tion de la production . ), Dans un memoire presente a la commission, 1'Associa-
tion canadienne des producteurs de pates et papiers souligne qu'en ce qui
concerne les papiers fins, il lui est impossible de realiser toutes les economies
d'echelle possibles au niveau de 1'usine, les series de production de ces divers
papiers etant de trop courte duree .

Dans 1'etude qu'iI a preparee pour la commission, Caves soutient pour sa
part, que la taille moyenne des usines des industries de fabrication au Canada
(mesuree selon la valeur ajoutee) ne differe pas beaucoup de celle des usines
americaines du meme domaine .

Paul Gorecki, dans une monographie intitulee Economies d'echelle et
taille d'efficacite des usines de la fabrication au Canada et publiee en 1976
par le ministere de la Consommation et des Corporations, dit n'etre pas
d'accord avec l'unite de mesure utilisee par le conseil pour etablir ses comparai-
sons . 11 a refait 1'analyse selon une unite de mesure differente et constate que
dans 69 des 123 industries visees (soit 56 % de I'echantillon), la taille des usines
americaines etait de 61 % plus grande, en moyenne, que celle des usines
canadiennes . Toutefois, dans 50 industries (soit 41 % de 1'echantillon), la
taille des usines canadiennes etait plus importante, mais I'ecart n'etait que
de 32 % .

La comparaison serait peut-etre plus valable entre la taille reelle de I'usine
canadienne et la taille moyenne d'efficacite dans le secteur en cause . La
comparaison avec cette norme independante fournit un meilleur indice de la
possibilite d'accroitre 1'efficacite en adoptant la meilleure technologie possible
(celle qui permet de reduire au minimum les couts unitaires de production)
d'une usine de TME ( tableau 3 .2) .

Plusieurs etudes ont cherche a etablir une comparaison entre les estima-
tions de la TME d'usines qui tirent parti de la meilleure experience pratique
courante, dans certaines industries, et la taille reelle d'usines exploitees au
Canada . Une etude realisee en 1967 par H . C. Eastman et S . Stykolt sur les
barrieres tarifaires au Canada a revele que dans environ le tiers d'un echantil-
lon de 16 industries, aucune des usines n'atteignait la taille minimale d'effica-
cite . Dans un autre tiers, moins de 60 % atteignaient le degre optimal
d'efficacite . Dans une seule industrie toutes atteignaient la taille minimale
d'efficacite . Ces chercheurs sont arrives a la conclusion qu'un pourcentage
important de la production canadienne provient d'usines dont la taille est
inefficace . Par voie de comparaison, aux ttats-Unis, 80 % en moyenne des
entreprises de toutes les industries de la fabrication se rangent au-dessus de la
taille minimale d'efficacite .

Gorecki a utilise la technique de la persistance pour evaluer la TME des
usines canadiennes, et il a ensuite compare ces estimations a celles que d'autres
chercheurs avaient obtenues par les methodes de I'enquete et de l'ingenierie .
(La TME d'une usine, au sens de 1'efficacite selon la « persistance )>, est la taille
qui lui permet de concurrencer le mieux les autres sur le marche et d'accroitre
sa part de la production industrielle . Selon la methode des enquetes et de
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Tableau 3 .2

Nombre d'usines de TME conciliables avec la consommation nationale canadienne,
vers 196 8

Industrie

Pourcentage
d'augmentatio n

Nombre d'usines de TME Nombre des coOts

conciliables avec la total unitaires
consommation nationale d'usines, au tiers

canadienne 1967 de la TME

Vets 1968

Refrigerateurs et congelateurs 0,7 33 6,5
Cigarettes 1,3 21 2,2
Detergents solides 1,7 n.d. 3,8

Acier traite 2,6 44 11
Acide sulfuriquc 2,7 n.d. 1,5

Brasseries 2,9 48 5
Accurnulateurs d'automobiles 4,6 24 4,6
Paliers antifriction 5,9 n.d. 8

Raffinage du petrole 6 41 4,8
Peinture et vernis 6,3 159 4,4
Ciment 6,6 24 26
Bouteilles de verre 7,2 n.d. 11

Tissus 17,4 n.d. 7,6
Briquc 32 78 37,5

Boulangeries 40,8 2 275 11,3
Chaussure s
(autres qu'en caoutchouc) 59,2 206 1, 5

Source : 1 . P. K . Gorecki, 8conomies d'echelle et taille d'ejjicacite des industries de la fabrica-

tion au Canada, Ottawa, 1976, tableaux 6 .3 et 6 .4 .

2 . Bureau federal de la statistique, L'industrie de la fabrication au Canada, 1967,

Cat . no 31-203 (Ottawa) .

Note : n .d . = non disponible .

l'ingenierie, la definition d'une usine de TME dans une industrie donnee se
fonde sur les calculs des ingenieurs qui ont conqu les usines et la machinerie de
cette industrie .) Les resultats de cette comparaison figurent au tableau 3 .3 . Les

estimations obtenues ne concordent approximativement que pour une seule des
industries de I'echantillon de Gorecki, soit celle des chaussures autres qu'en
caoutchouc ou l'indice obtenu par la methode de la persistance etait de 1, et
par la methode de I'ingenierie, de 1,7 .

Bien qu'elles ne se pretent pas a une comparaison rigoureuse, les donnees
recueillies par Gorecki viennent en quelque sorte appuyer 1'hypothese de
Eastman et Stykolt selon laquelle au Canada, par suite de situations d'oligopo-
les et de la protection des marches, les entreprises construisent des usines de
taille inferieure a la TME; les usines qui parviennent a subsister sont de taille

beaucoup plus petite que la TME . Le degre de concurrence necessaire pour
forcer les entreprises a se doter d'usines ayant au moins la taille minimale
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d'efficacite n'existe pas sur le marche canadien . Dans bien des secteurs, il
suffirait de quatre usines de TME pour approvisionner le marche interieur,
voire depasser ses besoins . 1✓ tant donne le caractere d'oligopole des industries
canadiennes, les entreprises ne pourraient construire d'usines de TME sans
gruger une part du marche de leurs concurrents et, du meme coup, provoquer
une guerre des prix .

Tableau 3 . 3

Taille des usines TME en tant que pourcentage de la taille de l'industrie,
au Canada, en 196 7

Estimation de la TM E
selon la technique Estimation de la TME
de ]a persistance selon la technique

1961-1966 de I'ingenierie

Raffinage du petrole 1,1 16,7
Chaussures autres qu'en caoutchouc 1 1,7
Acier traite 0,2 38,5
Refrigeratcurs et congelateurs 3,7 142,9
Accumulateurs d'automobiles 4,3 21,7
Boulangeries 0,3 2,5
Brique 1,4 3,1

Source : Gorecki, op. cit.

L'une des principales objections a toute cette analyse, c'est que les
estimations au niveau de l'usine, selon les techniques des enquetes ou de
l'ingenierie ne tiennent pas compte des frais de transport . A titre d'exemple,
Scherer a calcule que 2,9 brasseries et 6,6 cimenteries de taille minimale
d'efficacite suffiraient a alimenter le marche canadien, alors que les quatre
plus grandes entreprises de ces secteurs exploitent respectivement 36 brasseries
et 16 cimenteries . Si l'on devait ajouter les frais de transport aux couts de
production et prendre comme critere le cout du produit livre, la TME de ces
usines serait surement plus faible, surtout au Canada ou le marche est tres
disperse .

L'estimation de la TME par la technique de 1'ingenierie met trop 1'accent
sur le desavantage que peut comporter la faible taille des entreprises canadien-
nes et neglige leur efficacite relative . Les etudes qui utilisent ces estimations
corroborent la conclusion selon laquelle les entreprises canadiennes ont cons-
truit des usines de taille inferieure a la TME, afin de reduire le coat du produit
livre en desservant un petit marche situe a proximite de 1'usine . Les frais de
transport protegent de nombreux secteurs du marche canadien de la concur-
rence etrangere ; les entreprises peuvent donc exploiter de petites usines tres
dispersees et desservir des marches isoles sans craindre la concurrence des
grandes entreprises etrangeres . Par ailleurs, comme la plupart des industries
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canadiennes de la fabrication sont concentrees dans la region du Quebec et de
I'Ontario et qu'elles visent avant tout les marches canadiens, les usines situees
dans le nord des Etats-Unis ont a faire face a peu pres aux memes frais de
transport pour desservir les marches canadiens, mais peuvent neanmoins
fonctionner a plus grande echelle puisqu'elles ecoulent leur production a la fois
sur les marches canadiens et americains. La structure tarifaire, tant aux
Etats-Unis qu'au Canada, contribue done de faqon importante a creer et a
maintenir un climat economique qui permet la survie d'entreprises fonction-
nant a un niveau inferieur a la TME . De plus, la presence d'importants
capitaux etrangers peut aussi reduire les importations et diminuer les possibili-
tes d'exportation et, par consequent, inciter a 1'exploitation d'usines de taille
inferieure a la TME .

Scherer et certains chercheurs qui ont travaille pour le compte de la
commission sont d'accord quant aux effets de plusieurs variables qu'ils ont
mesurees dans leurs etudes statistiques. Ils ont constate qu'a l'interieur d'une
industrie, le pourcentage des entreprises atteignant une echelle efficace aug-
mente selon la taille du marche, la concentration de l'industrie, les consequen-
ces en matiere de couts que doivent subir les usines fonctionnant a un niveau
inferieur a la TME et I'augmentation de la demande, tandis qu'il decroit en
fonction de 1'augmentation des frais de transport . Une etude, notamment,
soutenait que ce pourcentage augmentait selon l'importance des exportations et
la concurrence de la part des importations et qu'il diminuait selon le degre de
protection tarifaire, de controle etranger et de differenciation du produit .

Voila qui semble logique . En effet, plus la dimension du marche est grande
par rapport a la TME, plus on peut construire d'usines de taille minimale
d'efficacite . Plus la concentration est forte, plus il y a de possibilites que les
nouveaux etablissements destines a satisfaire a une demande accrue soient de
taille minimale d'efficacite . Plus le taux d'accroissement de la taille du marche
est eleve et plus le besoin d'ajouter a la capacite de production se fait sentir,
plus il est probable que l'on construise des usines de TME ou que l'on porte a
ce niveau la taille des usines existantes . Plus les frais de transport sont eleves,
plus on est porte a construire des usines de faible taille et a les disperser
geographiquement . Plus les usines fonctionnant a un niveau inferieur a la TME
sont desavantagees quant aux couts, plus on a tendance a construire des usines
de taille minimale d'efficacite . Plus la protection contre la concurrence etran-
gere est grande, moins on est porte a produire au niveau de la TME . Plus les
possibilites d'exportation et 1'envergure du marche sont prononcees, plus une
industrie peut se permettre de construire des usines de taille minimale
d'efficacite .

Economies d'echelle an niveau du .produit

Preoccupes par les economies d'echelle au niveau de l'usine (et du groupe
d'usines), de nombreux observateurs n'ont que tres peu tenu compte des
economies d'echelle possibles au niveau de certains produits . Or, les economies
d'echelle au niveau du produit constituent peut-etre le principal facteur d'inef-
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ficacite de la production au Canada . A titre d'exemple, bien des usines de
Dominion Textile sont aussi grandes que les usines de textile des Etats-Unis et
leur taille est bien superieure a la TME, mais Dominion Textile Limited
fabrique neanmoins une gamme beaucoup plus importante de produits que les
entreprises americaines . Autres exemples : pour produire une gamme complete
d'ecrous et de boulons, The Steel Company of Canada, Limited (Stelco) a des
series de production qui sont beaucoup moins longues que celles de ses
concurrents americains et japonais . II y a plus de temps mort, de coulage et de
frais d'apprentissage dans les usines canadiennes que chez leurs homologues
des Etats-Unis .

On a beaucoup neglige ces pertes d'economies au niveau du produit que
subissent les entreprises a faible production ; pourtant, elles sont souvent fort
importantes . Gorecki a fait certains calculs dans plusieurs secteurs, afin de
demontrer combien ]'exploitation d'usines de la taille des usines canadiennes
est desavantageuse au chapitre des couts . Comme le revelent les donnees du
tableau 3 .2, dans la plupart des secteurs, ces desavantages seraient legerement
inferieurs a 10 % dans les usines fonctionnant au tiers de la TME . Mais
n'oublions pas que dans plusieurs industries, surtout celles qui ont une produc-
tion homogene, un desavantage de 5 % seulement au chapitre des coats
menerait a une tres nette situation d'inferiorite vis-a-vis des concurrents .

Les calculs de Gorecki ne tiennent pas compte de la ran~on d'une
production diversifiee a I'interieur d'une meme usine . Dans une etude realisee
en 1963 pour le Conseil economique du Canada, et intitulee Differences de
prix et de productivite dans les industries manufacturieres, Canada et Etats-
Unis, 1963, E. C . West analyse ces elements et demontre que pres du tiers de
I'ecart de productivite entre les industries est relie a un facteur d'echelle : les
industries dont la production brute est considerable par rapport aux industries
americaines ont egalement un indice de productivite plus eleve que ces dernie-
res . Par contre, son analyse ne revele aucun rapport entre la productivite
relative et la production brute d'un etablissement . Ces resultats portent a croire
que les economies d'echelle realisees par les entreprises ayant une forte
production ne sont probablement pas dues a une difference dans la taille de
I'etablissement, mais plutot a une specialisation plus poussee a I'interieur de ces
etablissements .

Une analyse detaillee de la productivite industrielle au Canada, realisee
par le ministere de I'Industrie et du Commerce et intitulee Taille et producti-
vite des etablissements de l'industrie manufacturiere au Canada, 1973, donne
a entendre qu'a quelques exceptions pres, la taille d'une usine n'in fl ue guere sur
sa productivite . Cette etude infirme l'opinion selon laquelle il suffit d'accroitre
la taille de I'etablissement pour relever sa productivite . Elie conclut, nean-
moins, qu'une bonne partie du probleme tient sans doute au mode d'organisa-
tion industrielle de la production au sein meme des usines canadiennes . Cet avis
est conforme a celui du Conseil economique du Canada selon lequel I'ineffica-
cite au niveau de l'usine serait attribuable au large eventail de produits que
fabriquent les usines canadiennes .
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Cette opinion n'est pas nouvelle puisqu'en 1957 la Commission royale
d'enquete sur les perspectives economiques du Canada notait deja le pheno-
mene. Elie faisait observer que si l'on pouvait executer de tres longues series
normalisees, il serait peut-etre possible d'employer des techniques de produc-
tion differentes grace a une machinerie specialisee et de realiser ainsi des
economies sensibles en reduisant le temps d'inactivite des employes entre les
series de production . Scherer a montre qu'un processus de production « par
fournees » a ete utilise pour une production faible ou moyenne de paliers
antifriction, alors que pour des volumes plus eleves, on a eu recours a un
processus de production continue . 11 a egalement demontre qu'une reduction
des couts de fabrication pouvant s'elever jusqu'a 50 % est realisable par le
passage de la methode de production dite par fournee a la methode de
production continue . Ce cas extreme demontre bien que les economies d'echelle
au niveau du produit peuvent etre plus importantes que les economies d'echelle
au niveau de l'usine .

Scherer conclut que pour quatre et peut-etre meme sept des 12 industries
constituant l'echantillon utilise, les economies d'echelle sont plus importantes
au niveau du produit qu'au niveau de l'usine . Eastman et Stykolt ont constate
que la diversification de la production entrainait une augmentation des couts
dans des industries telles que celles des pneus et des detergents . Des interviews
menees dans le cadre de 1'etude de D . J . Daly et autres sur la taille et la
specialisation dans l'industrie de la fabrication au Canada ont revele qu'aux
yeux des hommes d'affaires canadiens, la courte duree des series de production
est l'une des principales causes des couts de production eleves dans de
nombreux secteurs d'activite . Il ressort de leurs entretiens avec des represen-
tants de nombreuses compagnies, afin de determiner quel serait (en gardant le
meme nombre d'employes et la meme machinerie) 1'effet d'une plus grande
specialisation et d'une prolongation de la duree des series de production, que les
gains ainsi realises seraient « appreciables et, dans certains cas, etonnants » .

Dans son etude intitulee Au-deld des frontieres, le Conseil economique du
Canada insiste sur la large gamme des produits fabriques par chaque usine .
S'appuyant sur plusieurs etudes detaillees d'entreprises des pays du Marche
commun, le conseil prevoit que le libre-echange donnerait lieu a une rationali-
sation tres marquee des usines, au sein de chaque secteur .

Avant de quitter le sujet des economies d'echelle au niveau de l'usine et
des produits, nous donnerons un dernier exemple pour bien souligner le
caractere complexe de toute cette question des usines de TME et la tres grande
prudence dont doit faire preuve quiconque veut tirer des conclusions de ces
calculs . Selon la livraison du 1 1, novembre 1976 de la revue Business Week, la
compagnie Emerson Electric aurait adopte une strategie qui devait lui assurer
les couts les plus bas dans son secteur . Elie avait, a cette fin, etabli de petites
usines en milieux ruraux ou les salaires etaient bas . Si des chercheurs avaient
considere ces etablissements du point de vue des economies d'echelle au niveau
de l'usine, ils leur seraient apparus comme inferieurs a la TME et, par
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consequent, inefficaces et d'exploitation couteuse . Nous ne citons pas cet
exemple pour deprecier le travail de ces chercheurs, mais simplement pour
exhorter a la prudence .

ECONOMIES D'ECHELLE AU NIVEAU DE L'ENTREPRIS E

Nous avons etudie jusqu'ici les avantages dont jouissent les grandes
entreprises et leurs usines quant a leur capacite de production . Mais d'autres
activites de ces entreprises meritent la meme attention, car elles peuvent aussi
entrainer des economies d'echelle . Parmi ces activites, les plus importantes sont
la recherche et le developpement, la gestion, le financement, la commercialisa-
tion (publicite et distribution) et ]a prise de risques . II s'agit ici de determiner si
les economies d'echelle decoulant de ces activites (quand elles existent) exigent
que I'etablissement ait une taille superieure a celle qui est subordonnee
uniquement aux exigences de la production .

Recherche et developpement
De tous les pays industrialises de I'Occident, c'est le Canada qui, par tete

d'habitant, consacre le moins d'argent a la recherche et au developpement ; et
encore, ces depenses sont-elles concentrees chez un tres petit nombre de
grandes entreprises . Le debat reste ouvert sur la relation qui peut exister entre
la taille d'une entreprise, l'importance de ses activites de recherche et de
developpement, et les resultats obtenus . 11 n'a pas ete facile d'etablir des
criteres valables pour mesurer l'intrant (ingenieurs, depenses en recherche et
developpement, etc .) et I'extrant (brevets, inventions, innovations), ou pour
determiner la taille utile de l'usine, de la division ou de 1'entreprise a mesurer .
fI est donc difficile d'obtenir des reponses definitives au sujet du rapport qui
doit exister entre la taille et 1'activite de recherche et de developpement .

Une question connexe se pose au Canada, soit I'importation, en vertu de
permis, de techniques et de procedes d'origine etrangere par rapport a leur
mise au point chez nous . A I'heure actuelle, plus de 90 % des brevets en vigueur
au Canada sont d'origine etrangere .

Plusieurs auteurs en sont venus a la conclusion que les grandes entreprises
sont plus favorables a l'innovation que les petites entreprises . John Kenneth
Galbraith soutient (sans toutefois le prouver par des exemples) que, de nos
jours, le cout de ]'innovation technique est si eleve que seules les grandes
compagnies peuvent supporter ces depenses . II ajoute que les travaux de
recherche et de developpement sont aussi risques que couteux et que, par
consequent, seules les grandes entreprises peuvent maintenir, a ce chapitre, un
sain equilibre entre les recherches profitables et celles qui s'averent deficitaires .
D'autres pretendent qu'il est surement possible de realiser des economies
d'echelle par la recherche et le developpement. Un grand laboratoire peut
justifier 1'achat de materiel specialise pour faciliter 1'experimentation et peut
aussi faire travailler de concert des specialistes de plusieurs disciplines . La
recherche et le developpement peut egalement tirer parti des economies
d'echelle realisees dans d'autres secteurs d'une grande entreprise. Si une
grande compagnie I'emporte, au plan de la publicite, sur une petite entreprise,
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elle pourra plus facilement trouver des debouches a ses nouveaux produits et
tirer ainsi des avantages encore plus marques de la mise au point d'un produit
donne. De plus, etant donne leur fort chiffre d'affaires, les grandes entreprises
sont avantagees pour ce qui est de l'introduction de nouveaux procedes de
fabrication, puisqu'un nouveau procede permettant de reduire les couts d'un
certain pourcentage fera realiser plus d'economies a la compagnie dont le
volume de production est eleve .

La capacite d'attribuer avantageusement des licences peut aussi etre
fonction de la taille d'une entreprise et de son aptitude a mener ses propres
activites de recherche et de developpement . Les licences font generalement
l'objet de concessions reciproques, c'est-a-dire que deux entreprises se conce-
dent une autorisation a 1'egard de differents produits ou procedes . La conces-
sion reciproque de licences reduit le cont du transfert de la technologic en
comblant les carences de renseignements et en attenuant les risques que
peuvent comporter l'utilisation et la vente de technologies . Pour participer a ces
echanges, une entreprise doit etre en mesure de s'occuper elle-meme de
recherche et de developpement . Un procede obtenu sous licence plutot que
developpe chez elle peut limiter le marche d'exportation d'une entreprise
canadienne, car bien souvent, la compagnie qui accorde la licence limite au
marche canadien la vente des produits en cause .

D'autre part, on fait aussi valoir que la forte taille d'une entreprise peut
nuire au processus de recherche, de developpement et d'innovation, car plus la
structure administrative est vaste, plus la hierarchie est complexe et plus est
grande, dit-on, la possibilite que l'idee soit rejetee . Cette lourdeur administra-
tive peut avoir pour effet de rendre les grandes entreprises refractaires aux
innovations vraiment percutantes . L'impossibilite de faire accepter leurs projets
par la haute direction pourrait pousser les chercheurs les plus createurs a
quitter les laboratoires des grandes compagnies et a poursuivre seuls leurs
recherches . La tendance de la recherche a devenir trop bien organisee dans les
grands laboratoires pourrait aussi constituer un probleme .

Pour tirer profit des possibilites qu'offrent les licences, il peut suffire a une
entreprise d'etre assez importante pour occuper un bon poste d'observation sur
le marche international de la technologie. Une entreprise de petite taille dont
les activites de recherche et de developpement sont reduites est peut-etre mieux
en mesure d'absorber une nouvelle technologie puisqu'elle ne possede que peu
de chercheurs interesses a leurs propres produits ou procedes .

Neanmoins, plusieurs memoires presentes a la commission, notamment
par ]'Association des manufacturiers canadiens, la Compagnie petroliere Impe-
riale Ltee et ]'Association canadienne des producteurs de pates et papiers,
refletaient I'avis des hommes d'affaires, selon lequel une entreprise doit etre de
grande taille pour reussir ses programmes de recherche et de developpement .

II n'existe que peu d'etudes canadiennes sur ]a relation entre la taille et
I'activite creatrice de nos societes. La serie de publications de Statistique
Canada intitulee Depenses au titre de la recherche et du developpement
industriels au Canada renferme les meilleures donnees a ce sujet . Elles
proviennent de toutes les grandes compagnies et de celles dont le ministere
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connait ou soupqonne les activites en matiere de recherche et de developpe-
ment . De fagon generale, ces etudes confirment la conclusion selon laquelle les
entreprises de telle ou telle taille sont plus aptes que d'autres a favoriser le
progres technique, bien que cette regle ne se verifie pas dans tous les cas .

L'ensemble des donnees montre que, parmi les entreprises qui se livrent a
la recherche et au developpement, l'importance de ces initiatives augmente plus
que proportionnellement jusqu'a une certaine taille, puis decroit en proportion
du volume des ventes . Scherer resume ainsi la situation :a L'effort relatif a
tendance a croitre selon la taille, jusqu'a un certain point, puis a decroitre, les
entreprises d'importance moyenne fournissant le plus gros effort par rapport a
leur taille. » II tire une conclusion semblable de ses propres recherches et
affirme :« Aux fins de l'invention ou de l'innovation, il est bon qu'une
entreprise ait une « certaine envergure . par exemple un chiffre d'affaires allant
de 75 a 200 millions de dollars . Mais, au-dela de ce seuil, une taille superieure
ajoute bien peu ou rien du tout, et risque meme d'entrainer une reduction du
rendement en matiere d'invention ou d'innovation . p(Industria! Market Struc-
ture and Economic Performance . )

L'echantillon de Scherer est tire du repertoire des 500 plus grandes
entreprises americaines publie dans la revue Fortune . Pour mieux illustrer, du
point de vue de l'industrie canadienne, sa remarque au sujet de la necessite
d'une « certaine envergure =, mentionnons qu'en 1964 (I'annee la plus proche de
la date de 1'etude de Scherer pour laquelle les donnees etaient disponibles au
Canada), parmi les 100 plus importantes societes non financieres du Canada,
40 seulement avaient un chiffre d'affaires annuel de plus de 200 millions de
dollars, 49, de plus de 135 millions, et 68, de plus de 75 millions .

Les etudes canadiennes sur la relation qui existe entre la taille et l'innova-
tion ont surtout cherche a determiner quelles sommes ont ete consacrees a la
recherche et au developpement . Jusqu'a tout recemment, ces etudes ne trai-
taient que de cas particuliers et presentaient des essais d'analyses statistiques .
McFetridge, Caves et d'autres ont effectue des recherches dans ce domaine
pour le compte de la commission . Une de ces etudes visait a determiner la
relation entre la taille d'une entreprise et l'importance de ses activites en
matiere de recherche et de developpement; elle concluait que les sommes
engagees par une compagnie a cette fin augmentent en fonction de sa taille,
mesuree selon les ventes et 1'emploi . Pour deux industries tres importantes,
celle des produits electriques et celle des « produits chimiques u, nous avons
constate que lorsque les ventes avaient atteint un certain seuil, les activites de
recherche et de developpement marquaient une augmentation proportionnelle-
ment superieure a la taille de 1'entreprise . Ce seuil etait tres eleve, puisqu'il
depassait 200 millions de dollars . Cette analyse revelait qu'au-dela d'un chiffre
d'affaires d'environ 230 millions de dollars, la recherche et le developpement
finances par une entreprise accuseraient une baisse par rapport au chiffre
d'affaires . (1I est a noter que cette estimation rejoint celle de Scherer indiquee
ci-dessus .) De tels enonces ne tiennent pas compte des differences qui existent
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d'une industrie a I'autre quant au rapport entre la taille et 1'innovation, ou
encore, des facteurs tels que les possibilites inegales d'innovation des diverses
industries .

En 1976, J . D. Howe et D . G. McFetridge ont publie dans La Revue
canadienne d'economique une analyse des facteurs, qui determinent quelles
depenses seront consacrees par l'industrie a la recherche et au developpement
et ont pu etablir certaines differences d'une industrie a I'autre . Ils ont constate
que les principaux facteurs sont les ventes courantes, la marge d'autofinance-
ment et les subventions de 1'Etat a la recherche et au developpement .

Au cours de leurs travaux pour le compte de la commission, McFetridge et
ses collaborateurs ont constate que, dans certaines industries, les grandes
entreprises semblaient tirer un meilleur parti que les petites entreprises de leur
budget de recherche et de developpement . Ils ont remarque, en particulier, que
1'augmentation du nombre de brevets obtenus par certaines industries etait
superieure a 1'accroissement des depenses consacrees par le passe a la recherche
et au developpement . En etudiant, pour trois industries, l'influence de la taille
d'une entreprise sur le rendement moyen de la recherche et du developpement,
ils ont constate qu'une augmentation de la taille de I'entreprise correspondait a
une augmentation du nombre des brevets resultant des depenses engagees a cet
effet . Cette situation se retrouve :

1 . dans l'industrie electrique, chez les plus grandes entreprises ;
2 . dans l'industrie chimique, chez les entreprises qui consacrent un

budget assez important a la recherche et au developpement ;
3 . dans l'industrie des machines, chez les entreprises qui disposent de

budgets de recherche et de developpement relativement peu eleves .

McFetridge conclut qu'il est bien difficile de tirer des constantes a parti r
de ces donnees et qu'il n'existe pas de preuve suffisante que les initiatives
d'innovation d'une entreprise ont tendance a augmenter d'une faqon plus que
proportionnelle a sa taille .

Dans un memoire presente a la commission, Wrigley estime que les
depenses relatives a un travail important et continu de recherche et de
developpement, et le chiffre d'affaires necessaire pour soutenir un tel travail, se
chiffrent a 40 millions de dollars par categorie de produits .

Harold Crookell, Leonard Wrigley et Peter Killing ont etudie (dans un
livre qui paraitra bientot) I'aptitude des entreprises canadiennes a se livrer de
faqon permanente a la recherche et au developpement, tant de leur propre
initiative que par voie de licences . Plutot que de s'appuyer sur les donnees
globales d'un grand nombre d'entreprises canadiennes, ils ont fait des enquetes
approfondies aupres d'entreprises du Canada, des Etats-Unis et du Royaume-
Uni . Ils sont arrives a la conclusion qu'au Canada, les entreprises n'ont ni
I'envergure ni les marches locaux necessaires pour rendre profitable un pro-
gramme permanent de recherche et de developpement . Cela ne veut pas dire
que les petites entreprises soient incapables de creer de nouveaux produits,
mais simplement qu'elles ne peuvent le faire de faqon assez soutenue pour se
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maintenir longtemps a un niveau de concurrence internationale . C'est pourquoi
Crookell recommande que les entreprises canadiennes beneficient d'allege-
ments fiscaux, de fa~on a pouvoir grandir suffisamment pour poursuivre un
programme permanent et rentable de recherche et de developpement .

Ces etudes ne peuvent conduire qu'a des conclusions tres provisoires .
Neanmoins, il y a lieu de croire que la taille de I'entreprise est un element
important dans la poursuite d'activites de recherche et de developpement,
lorsque l'on considere le volume des depenses qui y sont engagees . Mais il

semble bien qu'une forte taille ne soit pas essentielle a la participation au
processus d'innovation, et les grandes entreprises ne semblent etre avantagees
qu'aux derniers stades du processus, ceux de l'investissement et du
developpement .

Aucune etude n'etablit de rapport entre la taille d'une entreprise et son
aptitude a accorder des licences ou a profiter des licences obtenues . Or cette
question est d'une importance primordiale pour le Canada et les chercheurs
devraient s'y arreter .

La gestion

On n'a pas encore trouve le moyen de mesurer 1'efficacite de la gestion en
fonction de la taille . Desmarais, de Power Corporation, incarne le gestionnaire
moderne a la tete d'un empire diversifie : le siege social de sa societe n'a qu'un
personnel de 22 employes pour controler et diriger une entreprise dont Ies
avoirs sont evalues a 575 millions de dollars . S'appuyant sur des techniques de
gestion decentralisee, Desmarais ne semble voir aucune limite naturelle a la
taille d'une entreprise moderne et diversifiee . En revanche, McDougald, de la
societe Argus, estime qu'il est fort dangereux pour les entreprises de se
diversifier dans des secteurs ou elles ne possedent aucune experience .

Au niveau de I'entreprise (qu'elle se compose d'une ou de plusieurs
usines), certaines economies de gestion peuvent etre realisees grace a des
activites administratives et des services exigeant, a divers niveaux de produc-
tion, un nombre de cadres assez constant et indivisible . Le cas echeant, les
couts unitaires de ces fonctions diminueront a mesure qu'augmentera le
rendement de 1'entreprise . L'entreprise composee de plusieurs usines a produc-
tion diversifiee peut etablir une moyenne qui tienne compte de la fluctuation de
la demande de services de gestion, afin de mieux utiliser son personnel et
maintenir des reserves proportionnellement plus faibles pour faire face a des
demandes de pointe relativement uniformes . Les grandes compagnies peuvent
mieux repartir les taches et employer des specialistes dans des domaines tels
que la programmation lineaire et les relations de travail, tandis que les petites
entreprises ne peuvent s'offrir les services de ces experts ou doivent se contenter
de gens moins bien formes . II est ordinairement peu efficace de recourir de
faqon intermittente a des consultants de 1'exterieur .

Mais la taille peut aussi presenter des inconvenients . Comme dans le cas
de la recherche et du developpement, 1'ampleur du personnel administratif
necessaire au fonctionnement des grandes societes peut etre une cause de

i
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frustration pour les jeunes gestionnaires dynamiques ; de meme, la multiplica-
tion des paliers de bureaucratie necessaires pour conserver le controle de
l'entreprise peut entrainer des retards, des erreurs et des depenses inutiles .

S'il est possible de realiser des economies de gestion au niveau de
1'entreprise, quelles repercussions auront-elles sur les couts et les benefices? La
comparaison de la remuneration versee aux gestionnaires, aux preposes aux
ecritures et aux autres employes qui ne sont pas directement engages dans la
production, avec les autres couts de production peut nous dormer une indication
tres approximative de I'ampleur des depenses administratives par rapport aux
frais d'exploitation . En 1975, ce rapport etait de 9,8 % pour 1'ensemble des
industries manufacturieres canadiennes . Les etudes portant sur la relation
entre la taille de I'entreprise et les niveaux d'administration n'ont pas mene a
des conclusions bien solides . Cependant, Scherer conclut que les frais d'admi-
nistration n'ont eu une croissance proportionnellement inferieure a celle de
1'entreprise que dans un petit nombre de cas. La plupart du temps, dit-il,
l'accroissement de la taille entralne des couts unitaires administratifs plus
eleves.

Pour ce qui est de la qualite des gestionnaires et du personnel administra-
tif, Scherer « ne perqoit aucune relation apparente entre la taille de 1'entreprise
et les attributs du bon gestionnaire que sont le dynamisme, l'intelligence,
l'ouverture d'esprit et le sens des relations humaines » . Comme il etait a
prevoir, les grandes compagnies avaient tendance a employer un plus grand
nombre de specialistes en gestion que les petites entreprises, mais celles-ci, en
revanche, comptaient des employes rompus a diverses fonctions .

La commission a re~u des memoires et des temoignages au sujet de la
gestion, envisagee du point de vue des conglomerats . Wrigley et Leighton
soutiennent dans leurs memoires que, en theorie comme en pratique, d'impor-
tantes economies d'echelle au niveau de la haute direction permettent aux
grandes entreprises diversifiees d'arimeliorer leur efficacite . Des gestionnaires de
grandes entreprises telles Canadien Pacifique Limitee, la Banque Royale du
Canada et The Investors Group ont fait etat, dans. leurs temoignages, des
avantages que leurs succursales peuvent retirer des services offerts par le
personnel du siege social dans des domaines comme la coordination, le finance-
ment ou la planification a long terme . La Compagnie Rothmans de Pall Mall
Canada Limitee et les Industries Redpath Limitee ont fait valoir que la taille,
I'effectif et la rentabilite de leurs filiales avaient augmente apres 1'acquisition .
Toutefois, le rendement reel des conglomerats, tant aux 1 ✓tats-Unis qu'au
Canada, ne semble pas appuyer la these selon laquelle, sur le plan des
economies de gestion, la petite entreprise non diversifiee est defavorisee par
rapport aux grandes entreprises heterogenes .

Dans une etude realisee pour le compte de la commission, Michael Spence
et Richard Caves demontrent que la proportion des travailleurs non directe-
ment relies a la production est plus grande dans les industries canadiennes que
chez leurs homologues americains . La difference tient probablement a la plus
grande diversification de la production de nos entreprises canadiennes et a leur
plus faible taille . Nos entreprises pourraient done, semble-t-il, realiser d'impor-
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tantes economies de gestion si elles etaient moins diversifiees . Dans Industrial
Organization in Japan, Caves et Uekusa notent que le pourcentage des frais
administratifs par rapport aux depenses totales est moindre chez les grandes
entreprises .

COMMERCIALISATIO N

Vconomies d'echelle relatives a la publicite et a la distributio n

Au chapitre de la publicite, les grandes entreprises jouissent-elles d'avan-
tages par rapport aux petites entreprises? Oui, sans doute, mais il faut
distinguer entre economies recites et economies pecuniaires . Le cout de la
publicite d'une entreprise peut diminuer en proportion de son importance, soit
a cause du pouvoir dont disposent les grandes entreprises sur le marche de la
publicite, soit par suite des economies reelles qu'elles peuvent realiser . Les
grandes entreprises sont mieux situees que les petites pour realiser des econo-
mies d'echelle de divers genres, tant pecuniaires que reelles . Les campagnes
publicitaires doivent bien souvent etre menees a un seuil eleve pour atteindre
leur efficacite maximale, et les retombees, en termes absolus, sont assez fortes
jusqu'a un certain niveau, apres quoi le rendement est decroissant . Pour ]a
publicite d'un produit, I'annonceur peut faire appel a plusieurs media d'infor-
mation et il peut realiser des economies quand le prix des messages decroit en
fonction du nombre d'annonces achetees . On ne saurait pourtant dire dans
quelle mesure ces reductions correspondent a des economies reelles pour les
media plutot qu'a un pouvoir d'achat accru pour I'annonceur .

Les grandes entreprises creent souvent une image de marque pour leurs
produits, introduisant ainsi des economies d'echelle artificielles dans la com-
mercialisation et creant des barrieres a I'entree au detriment des petites
entreprises . Dans plusieurs industries de biens de consommation, par exemple,
les nouveaux produits doivent etre lances a grand renfort de publicite ; or, la
plupart des petites entreprises peuvent difficilement se permettre de telles
depenses . Pour cc qui est de I'avantage dont jouissent les industries de tete en
matiere de prix et de cout, par rapport a leurs rivales, Joe Bain conclut, dans
une etude intitulee Barriers to New Competition et portant sur 20 industries
americaines, que la differenciation du produit est <( au moins du meme ordre
d'importance general (surtout en ce qui concerne les biens de consommation)
que les economies realisees grace a la production et a la distribution a grande
echelle » . Dans une etude recente, Scherer a montre, en se fondant sur un
echantillon de huit industries de biens de consommation, que I'image commer-
ciale confere un avantage, au niveau de ventes en gros, allant de I a 50 % . La
differenciation de 1'image du produit ne s'est revelee reellement importante que
dans deux industries, soit celles de la biere et des cigarettes . On a constate que
dans ces deux industries, une forte image commerciale representait, au niveau
du prix de vente en gros, un avantage d'entre 8 et 40 % pour la biere et d'entre
10 et 50 % dans le cas des cigarettes. Mais I'exploitation d'entreprises a
plusieurs usines, pour tirer parti de cet avantage, n'etait essentielle que dans
I'industrie de la biere . Dans son temoignage, la societe John Labatt Limited a
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affirme que les economies au chapitre de la publicite permettent aux brasseries
de produire une plus vaste gamme de produits de haute qualite a un prix donne.

Existe-t-il necessairement un lien entre la taille d'une entreprise et les
avantages qu'elle peut tirer de la publicite? Ici encore, les seules donnees
statistiques mesurables sont les depenses consacrees a la publicite . Dans une
etude realisee aux bats-Unis en 1974, W . S . Comanor et T . A. Wilson
donnent a entendre que, dans la plupart des industries, les grandes entreprises
depensent proportionnellement plus pour la publicite que leurs concurrentes de
plus petite taille . Toutefois, il y avait un certain nombre d'industries pour
lesquelles les donnees recueillies indiquaient que des entreprises n'atteignant
pas la taille des industries de tete depensaient autant et parfois plus que
celles-ci en matiere de publicite . Ce dernier groupe comprenait la plupart des
industries affichant un rapport publicite-ventes eleve . Dans les deux cas,
cependant, les tres petites entreprises (celles qui se situent au-dessous des
20 premieres) ne consacrent que peu d'argent a la publicite tant en termes
absolus que par rapport a leurs ventes .

Dans son travail realise pour la commission, Caves constate qu'un fort
pourcentage de publicite par rapport aux ventes s'accompagne de gros benefi-
ces dans les industries qui ne subissent guere la concurrence de produits
importes, mais qu'elle s'accompagne de faibles benefices dans celles qui y sont
exposees . Cette constatation indique que la concurrence etrangere reduit
I'aptitude des entreprises canadiennes a creer des images commerciales et a
recolter des benefices superieurs a la moyenne .

D'autres experts insistent sur l'importance des economies d'echelle realisa-
bles au niveau de la commercialisation et de la distribution . En comparaison
des entreprises americaines de meme taille, les entreprises canadiennes fabri-
quent, dans leurs secteurs respectifs, un bien plus grand nombre de produits .
Cela est du en grande partie aux frais de vente et de distribution ; une fois le
nom de ]a marque etabli, d'autres produits sont vendus sous cette appellation a
peu de frais supplementaires . Un agent peut tout aussi facilement vendre une
gamme complete de produits qu'un seul . Les achats des magasins de detail
entrainent d'importants frais de recherche, de formation et de lancement ; ils
sont donc susceptibles d'acheter des produits qui font partie de series
completes .

Les entreprises qui fabriquent des series reduites de produits ont certains
moyens de surmonter ce handicap ; elles peuvent, par exemple, chercher a
trouver des detaillants qui n'exigent pas de larges gammes de produits, offrir
des reductions de prix suffisantes pour inciter les intermediaires a assurer leur
propre coordination ou a s'occuper des reparations, completer leurs series en
achetant des articles d'autres producteurs, ou encore vendre les series reduites
a de gros acheteurs qui les ecouleront sous leur propre appellation commer-
ciale . L'une ou I'autre de ces strategies peut permettre de survivre, mais au prix
d'un certain desavantage en matiere de couts .

Dans quelle mesure les petites entreprises peuvent-elles profiter de diffe-
rentes strategies pour compenser le desavantage de ne pouvoir s'adonner a des
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pratiques de commercialisation qui ne sont accessibles qu'aux grandes entrepri-
ses, et dans quelle mesure leur faut-il disposer a cette fin d'une capacite
superieure a celle d'une seule usine de taille minimale d'efficacite? Dans son
etude, Scherer en arrive a conclure que dans de nombreux secteurs, les
entreprises groupant plusieurs usines jouissent d'un avantage marque, quant
aux frais de publicite, par rapport a leurs concurrents qui n'ont qu'une seule
usine. Dans plusieurs industries, les economies d'echelle realisees en termes
reels et pecuniaires au niveau de la publicite et de la commercialisation
depassent de beaucoup les economies d'echelle reliees a la production .

Nous estimons que la preuve n'est pratiquement plus a faire que des
economies au plan de la commercialisation et de la distribution sont possibles
grace a la fabrication de larges gammes de produits, et qu'une entreprise
canadienne est portee a offrir une gamme complete de produits, quitte a
sacrifier d'importantes economies d'echelle au niveau de la fabrication de
certains articles qu'elle doit produire pour des raisons de commercialisation .

Commercialisation internationale

On affirme souvent que les grandes entreprises sont favorisees en ce qui
concerne 1'exportation . Les dirigeants de MacMillan Bloedel, dans leur
memoire a la commission, ont soutenu qu'il etait possible de realiser de fortes
economies d'echelle au chapitre de la commercialisation des produits destines a
I'exportation . Puisque leur memoire contient la plupart des arguments en
faveur de cette hypothese, nous en reproduisons quelques extraits :

Le commerce international . . . a des incidences marquees sur 1'ampleur des
operations de MacMillan Bloedel . Si la taille de MacMillan Bloedel etait
moins importante, cette societe ne compterait pas parmi les plus gros
exportateurs de produits canadiens .
Pour reussir sur le plan international, une compagnie doit pouvoir vendre
un fort volume de produits . Elie doit egalement se procurer suffisamment
de matieres premieres, etre en mesure de fabriquer ses produits a un faible
cout et disposer d'un vaste reseau de commercialisation et de transport lui
permettant d'alimenter plusieurs marches etrangers .
Grace a un fort volume de ventes de produits forestiers, la compagnie a pu
developper un reseau de commercialisation international, en maintenant
au minimum ses couts unitaires de vente .
Le reseau des agents de ventes et des compagnies affiliees de MacMillan
Bloedel maintient le siege social de la compagnie en contact constant avec
les divers marches du monde et 1'aide a planifier la commercialisation a
long terme, de fagon a porter au maximum les revenus des usines et a
assurer une certaine stabilite, a 1'avantage et de l'usine et du client .
MacMillan Bloedel peut, a l'occasion, acceder a de nouveaux marches,
elargir les marches existants et ameliorer le service a ses clients . L'impor-
tant reseau de commercialisation dont elle dispose lui a egalement permis
d'assurer des services de commercialisation a de plus petites entreprises
canadiennes dont le volume de production ne justifie pas la creation d'un
tel reseau .



les economies d'echelle 7 3

Cet argument semble reposer sur le principe selon lequel, en matiere de
commerce international, certains facteurs de commercialisation sont indivisi-
bles ; c'est dire qu'un budget minimum doit etre consacre a la commercialisa-
tion pour qui veut vendre a 1'etranger . La petite entreprise ne peut repartir ces
frais fixes que sur une faible production ; elle se trouve donc desavantagee
quant aux couts . Cet argument suppose que les services necessaires a I'entre-
prise qui fait le commerce international ne peuvent pas etre obtenus en petites
quantites de fournisseurs independants . Dans la mesure oti une petite entreprise
peut faire faire une etude de marche, obtenir les services d'agents de vente ou
de courtiers en douane specialises, et ce, a une echelle suffisamment reduite,
elle ne sera pas necessairement desavantagee quant au cout . Conscientes du
desavantage que comporte une faible taille sur les marches internationaux,
plusieurs entreprises (notamment Interimco Company Limited), de meme que
le gouvernement federal, ont amene plusieurs petits producteurs a se grouper
en consortiums d'exportation afin de pouvoir faire des offres pour des contrats
d'envergure sur les marches internationaux . Aux termes de 1'article 32 de la
Loi relative aux enquetes sur les coalitions, ces associations ou coalitions, en
tant que telles, sont a I'abri des poursuites .

Dans une etude commandee par la commission, McFetridge conclut que le
volume d'exportations n'est pas relie a la taille :« En supposant que les effets
de l'industrie et de la propriete demeurent constants, la taille de 1'entreprise n'a
aucun effet sur la proportion des ventes a 1'exportation . Les grandes entreprises
ne sont pas plus axees sur 1'exportation que ne le sont les petites entreprises » .

Comme il 1'a cependant fait remarquer, les echantillons utilises pour cette
etude, bien que plus satisfaisants que les echantillons utilises dans les etudes
precedentes, ne refletaient pas vraiment I'ensemble du secteur manufacturier
au Canada . Nous ne pouvons partager ses conclusions sans souscrire aux
premisses qui les sous-tendent, a savoir qu'il n'y a pas au niveau des couts de
production, d'economies d'echelle qui favorisent, sur ce plan, les grandes
entreprises, et qu'il n'y en a pas non plus au niveau des exportations . Une telle
affirmation irait a l'encontre des constatations faites par tous les autres pays,
ainsi que des resultats des analyses du ministere de 1'Industrie et du Com-
merce, lesquelles indiquent que la rationalisation industrielle et les consortiums
d'exportation favorisent les echanges commerciaux .

Ici encore se pose la question d'une mesure pertinente de la taille de
I'entreprise . Dans son temoignage, Desmarais oppose une Power Corporation
de petite taille a un groupe Power-Argus hypothetique, de taille plus impor-
tante et, par consequent, mieux apte a soutenir la concurrence internationale .
De son cote, McDougald opine que le volume des exportations est fonction de
la force de chacune des composantes de ('entreprise . Par exemple, si la
compagnie Massey-Ferguson Limited peut faire face a la concurrence inter-
nationale, c'est grace a sa propre taille et non parce qu'elle fait partie du
groupe Argus . La commission estime que chacune de ces deux vues renferme
probablement une part de verite . Comme l'ont demontre les societes commer-
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ciales du Japon, la taille globale accroit I'aptitude a fonctionner sur les marches
internationaux, meme si plusieurs produits et services sont vendus par un meme
groupe . Il est toutefois difficile de voir comment la reunion de compagnies
telles que Massey-Ferguson Limited, Consolidated-Bathurst Limitee, Canada
Steamship Lines Limited, ainsi que d'autres compagnies qui feraient partie
d'un groupe Power-Argus, par exemple, pourrait favoriser le succes des compo-
santes ou de 1'entreprise tout entiere sur les marches d'exportation .

Les pays developpes, ou le cout de la main-d'eeuvre est eleve, exportent des
produits manufactures resultant d'innovations et importent des produits com-
portant une technique deja normalisee . L'innovation (du moins l'innovation
continue) au niveau du produit ou des procedes de fabrication augmente selon
la taille, celle-ci etant definie par rapport a 1'unite de production et non par
rapport a toute 1'entreprise . Dans plusieurs industries, une forte taille est,
semble-t-il, essentielle a une exportation continue . De plus, pour plusieurs
produits, I'entreprise doit depasser une certaine taille initiale avant de pouvoir
exporter de fagon constante . Une entreprise doit etre capable a la fois de creer
de nouveaux produits et de supporter les lourdes depenses qu'entraine I'entree
sur le marche exterieur . Le cout initial de la penetration sur un marche
d'exportation, dans le secteur manufacturier, est assez eleve et ne peut genera-
lement etre supporte que par les grandes entreprises . Les petites entreprises
peuvent se tailler une place sur les marches d'exportation en participant a des
programmes gouvernementaux de commercialisation, ainsi qu'a des foires
commerciales et a des consortiums d'exportation. Mais ce sont la des faqons
assez couteuses de compenser la faible taille d'une entreprise .

Avantages financiers des grandes entreprises

Par rapport aux petites societes, les grandes entreprises peuvent, dit-on,
reunir des fonds a des frais moindres, obtenir des prets a court et a long termes
a des taux d'interet moins eleves, lancer des emprunts ou emettre des actions a
meilleur compte par dollar recueilli, et obtenir des capitaux de sources auxquel-
les elles seules ont acces. Les economies reelles attribuables a la taille reposent
sur deux facteurs . L'emission d'actions ou d'obligations comporte certains frais
fixes ; plus 1'emission est importante, moins les frais fixes par dollar sont eleves .
De plus, les investisseurs sont disposes a acheter les titres des grandes entrepri-
ses, meme s'ils rapportent moins que ceux des petites entreprises . 11 y a a cela
plusieurs raisons . Les grandes entreprises sont mieux connues et leur rentabilite
est etablie depuis plus longtemps . Elles semblent done presenter moins de
risques, car leur rendement tend a etre plus stable, les manquements aux
engagements plus rares et la remuneration des actionnaires plus facilement
previsible . La raison principale, cependant, reside dans le fait que les titres des
grandes entreprises ont des marches bien etablis et sont beaucoup plus facile-
ment negociables .

John Scott a demontre, dans une partie de 1'etude realisee par Caves pour
la commission, qu'au Canada, le cout du capital-actions des entreprises dimi-
nue en fonction de leur taille et de leur diversification . 11 a egalement constate,
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tout etonnant que cela puisse paraitre, que la fluctuation du rendement aux
actionnaires etait plus marquee dans les entreprises plus diversifiees . Scott en
conclut que les actionnaires avaient reut-etre perqu un risque moindre dans les
entreprises diversifiees et qu'ils preferaient donc obtenir un rendement a Ia fois
plus faible et plus variable . 11 a egalement trouve quelques faibles indices de
frais de service de la dette moins . eleves chez les grandes entreprises
diversifiees .

Des etudes effectuees par le personnel de la commission et d'autres
travaux empiriques indiquent que les grandes entreprises jouissent effective-
ment de taux d'interets plus bas sur leurs emprunts bancaires, la difference
n'etant pas, cependant, que de un ou deux points de pourcentage . II existe aussi
des preuves empiriques a I'appui de la these selon laquelle des economies
d'echelle peuvent etre realisees au niveau du lancement de nouvelles emissions
d'actions . Scion Caves, il existe des signes evidents que des entreprises des
Etats-Unis, du Japon et de 1'Europe ont reussi a realiser des economies
d'echelle reelles au niveau du financement .

Quant a savoir si les grandes entreprises diversifiees repartissent leurs
capitaux plus efficacement que les petites entreprises, la commission West pas
parvenue a le deceler dans son etude des resultats financiers des grands
conglomerats . De fait, comme nous I'expliquons plus longuement au chapitre v,
nos recherches ont demontre que le rendement du capital investi et la remune-
ration des actionnaires etaient plus faibles chez les entreprises fortement
diversifiees .

S'appuyant sur les etudes precitees, la commission conclut que, par
rapport aux petites entreprises, les grandes compagnies jouissent effectivement
d'un avantage en ce qui concerne le cout du financement et l'acces aux
capitaux, mais que cet avantage ne semble pas leur valoir un meilleur rende-
ment. Toutes proportions gardees, les grandes entreprises diversifiees ont, de
fait, un rendement plus faible et plus variable que celui des entreprises non
diversifiees .

Economies d'echelle relatives a la prise de risque s

Pour plusieurs raisons, la capacite et la volonte de se lancer dans des
affaires de plus en plus risquees augmentent en proportion de I'accroissement
de la taille d'une entreprise . Les grandes compagnies sont plus susceptibles de
mener de front de nombreuses entreprises souvent tres diversifiees . Elles sont
mieux en mesure de (( miser sur les moyennes )) sans pour autant risquer d'etre
reduites a neant si 1'une des entreprises vient a echouer . Deux petites compa-
gnies seraient disposees a se lancer dans moins d'entreprises aleatoires que ne le
serait une grande entreprise a elle seule . Autrement dit, pour un projet
comportant les memes risques, une petite compagnie exige habituellement un
plus haut taux de rendement qu'une grande entreprise, car elle estime que ses
risques sont plus grands .

II est deux domaines particulierement aleatoiresou seules, en general, les
grandes societes peuvent s'aventurer : la recherche et le developpement, et le
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secteur de I'energie. La recherche et le developpement sont risques pour les
raisons suivantes : premierement, les resultats possibles varient enormement ;
deuxiemement, il est souvent necessaire de debourser d'importants capitaux,
parfois de l'ordre de centaines de millions de dollars, avant d'en percevoir les
resultats ; troisiemement, le delai ecoule entre les sorties et les entrees de
capitaux est parfois tres long; quatriemement, le delai de recouvrement est tres
variable . Les grandes entreprises peuvent etablir un equilibre entre plusieurs
projets de recherche et de developpement, et reduire ainsi l'impact d'une bonne
partie des risques .

Le gouvernement peut, bien sur, par voie d'allegements fiscaux ou autres
formes d'aide, reduire quelques-uns des risques qu'entrevoient les compagnies
qui se lancent dans la recherche et le developpement . Mais les efforts du
gouvernement dans ce domaine n'ont pas connu, jusqu'ici, beaucoup de succes .

Le secteur de l'energie est a peu pres aussi aleatoire, pour les memes
raisons, que celui de la recherche et du developpement . II s'agit la aussi de
projets d'envergure, ou le taux et le delai de recouvrement sont incertains .
Meme les grandes societes petrolieres repugnent a engager leur responsabilite
dans certains projets, vastes et pleins de risques, et preferent s'y lancer
collectivement . A plusieurs reprises, le gouvernement est intervenu lorsque,
dans des secteurs comportant de gros risques, l'investissement semblait insuffi-
sant ; or, au Canada comme dans d'autres pays, l'intervention de 1'$tat n'a pas
resolu tout a fait les problemes que posent les projets a la fois tres couteux et
tres aleatoires .

Les risques que comportent la recherche et le developpement ainsi que le
secteur energetique sont deja grands et vont le devenir davantage . Avant que
les compagnies privees se lancent dans de tels projets, leur taille doit s'accroitre
de fagon qu'elles puissent realiser des economies d'echelle sensibles par rapport
aux risques a prendre .

RIPSUMIP

Le rapport entre la taille de l'industrie canadienne et son efficacite est un
sujet qui a fait couler beaucoup d'encre . Dans bien des secteurs d'activite, nos
usines sont sans doute plus petites que celles d'autres pays . Mais, comme I'a
demontre Scherer, si on exclut de l'ensemble des usines canadiennes les
etablissements de taille vraiment modeste, on s'aperqoit qu'a tout prendre nos
usines ne sont pas tellement plus petites que celles des autres pays . Le marche
canadien n'est que le dixieme du marche americain, mais il ne s'ensuit pas que
la taille des entreprises canadiennes n'est que le dixieme de celle de leurs
homologues americains . Les economies d'echelle au niveau de l'usine, lesquelles
ont fait I'objet des principales etudes sur le sujet, sont importantes dans
quelques industries canadiennes mais n'ont pas, d'une faqon generale, desavan-
tage gravement, en matiere de couts, les entreprises canadiennes qui repondent
aux besoins du marche interieur .
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11 y a deux autres causes importantes de l'inefficacite d'echelle au Canada .
D'abord, afin de concurrencer les produits importes et de satisfaire a la
demande des consommateurs, les entreprises canadiennes qui font partie
d'oligopoles jouissant de protection douaniere optent pour la production de
gammes completes de produits . Etant donne que les usines canadiennes fabri-
quent des series de produits beaucoup plus diversifiees que les usines americai-
nes de meme taille, elles utilisent un outillage moins specialise, ont une
proportion plus elevee de mises au point et de temps morts, et realisent moins
d'economies d'echelle par apprentissage sur le tas . En second lieu, par suite de
la forte proportion de propriete etrangere, de la faible taille des entreprises et
de la grande diversite de leur production, les compagnies canadiennes ne
veulent ou ne peuvent poursuivre de fagon continue les initiatives de recherche
et de developpement de produits ou de procedes sans lesquelles elles ne
sauraient soutenir la concurrence au pays comme a 1'etranger . Cc faible niveau
de recherche et de developpement place les entreprises de propriete canadienne
dans une situation nettement desavantageuse quant aux couts, mais difficile a
quantifier . De nombreuses entreprises canadiennes ne fabriquent pas de pro-
duits qui concurrencent directement des produits etrangers ou ceux de filiales
de compagnies etrangeres . Peu actives sur le plan de la recherche et du
developpement, les entreprises canadiennes sont done contraintes de n'exercer
leur concurrence qu'a la toute derniere etape, celle de la fixation du prix, ou
encore a acheter de nouveaux produits ou de nouveaux procedes sur le marche
imparfait et souvent bien couteux des licences . Dans un pays ou les coats en
main-d'oeuvre et en capital sont eleves, cette situation n'est guere interessante .
Plusieurs de ces problemes sont attribuables a la presence de barrieres tarifai-
res elevees qui, dans plusieurs industries, ont favorise la propriete etrangere et
la production a une echelle inefficace .

De plus, il semble possible aux grandes entreprises de realiser des econo-
mies d'echelle tant reelles que pecuniaires au niveau du financement, de la
commercialisation, de la gestion et peut-etre aussi dans d'autres domaines . Ces
economies d'echelle poussent constamment les entreprises canadiennes a consti-
tuer des unites plus grandes .

Nous concluons done, de fagon generale, que les economies d'echelle au
niveau de l'usine, dont il est ordinairement question, ne s'appliquent souvent
que peu a l'evaluation de la taille d'une entreprise, par rapport aux economies a
realiser au niveau du produit, d'un ensemble d'usines ou de toute 1'entreprise .
Nous concluons que dans de nombreuses industries, les economies realisees au
niveau de I'entreprise justifient, beaucoup plus que les economies au niveau de
l'usine, la creation de plus grandes compagnies . La taille d'une entreprise peut
varier selon l'industrie, mais elle peut etre tout de meme assez imposante . La
principale economic au niveau de 1'entreprise reside probablement dans I'apti-
tude a prendre de plus grands risques, a faire de nouveaux investissements et a
entreprendre des travaux a long terme de recherche et de developpement ; aussi,
les entreprises de grande taille sont-elles probablement plus justifiees dans les
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secteurs ou les risques sont grands, comme 1'exploration des ressources energe-
tiques, 1'aerospatiale et autres . 11 y a lieu de rappeler que, dans ces domaines, il
importe assez peu d'etudier les economies d'echelle a realiser au niveau de
l'usine ou du produit, que ne le donnaient a entendre des etudes anterieures .

La commission reconnait que la possibilite de realiser des economies
d'echelle n'est que l'un des facteurs susceptibles de porter les entreprises a
prendre de 1'expansion . Nous etudierons, dans des chapitres subsequents,
d'autres motivations, telles la tendance a batir des empires et le desir d'acquerir
une certaine puissance sur les marches a forte concentration en vue de
restreindre la concurrence . Le present chapitre n'a aborde que I'aspect des
couts qui peut porter les entreprises a accroitre leur taille ; il constitue le
fondement des chapitres qui traitent des incidences economiques de la concen-
tration et des groupements des societes .



Chapitre i v

La concurrence et l'oligopol e

Nos audiences et nos recherches ont revele que la plupart des secteurs de
l'industrie canadienne sont passablement concentres : ils englobent un nombre
relativement restreint de grandes entreprises dont la puissance economique se
fait sentir sur leurs marches respectifs . Nous nous sommes deja longuement
penches, au chapitre it, sur cette forte concentration ; nous nous attachons ici a
certaines des incidences et consequences qui en decoulent . Nous examinons
d'abord les objectifs des regimes de marches et de prix et ensuite les diverses
theories de la concurrence applicables aux secteurs qui ont des structures
differentes . Enfin, nous proposons un moyen de reglementer le comportement
des entreprises au sein des secteurs concentres .

Le role des marche s

Tous les regimes economiques du monde doivent repondre a des imperatifs
essentiels : determiner ce qui doit etre produit, ou, comment et en quelles
quantites; repartir les biens et les services produits ; renouveler et accroitre le
stock des biens de production ; distribuer les bienfaits materiels parmi les
citoyens ; et enfin, agir les uns sur les autres par le moyen d'echanges et
d'investissements internationaux .

Ces activites peuvent se poursuivre a l'interieur de structures institution-
nelles diverses, allant de la planification et du controle centralises (comme dans
de nombreux pays communistes) a un regime de marches decentralises,
quoique lies les uns aux autres . Au Canada, 1'activite economique se deroule a
1'interieur d'un regime mixte ; les marches libres y predominent, mais compor-
tent une intervention importante et sans cesse croissante de 11tat par l'inter-
mediaire des organismes de reglementation, des societes de la Couronne et
autres formes de propriete publique, des restrictions legislatives, des program-
mes d'imposition et d'aide financiere et, plus recemment, du controle des
salaires et des prix .

Mais dans l'ensemble, et malgre de nombreuses contraintes, nous conti- .
nuons au Canada de compter principalement sur les rouages du marche (auss i
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appeles regime ou mecanisme des prix) pour repartir les ressources, rajuster la
production et la consommation, distribuer les revenus et favoriser 1'essor
economique . La repartition des ressources par 1'intermediaire des rouages du
marche ne donne pas a entendre que les entreprises sont detenues en propriete
publique ou privee, et ne revele rien sur le genre de concurrence qu'elles
se livrent ; cela veut uniquement dire que les entites economiques sont large-
ment autonomes quant aux decisions qu'elles peuvent prendre et que les
rapports entre elles portent principalement sur 1'echange volontaire de biens
et de services .

Le rendement d'un systeme economique peut se mesurer d'apres les
criteres suivants : 1° L'efficacite de la repartition des ressources : le capital, la
main-d'oruvre et les matieres premieres sont-ils utilises de faqon a porter au
maximum la valeur de la production? 2° La croissance : l'economie accumule-
t-elle le capital et les competences techniques necessaires pour augmenter la
production et le revenu reel par habitant? 3° La stabilite : le systeme economi-
que offre-t-il des possibilites d'emploi satisfaisantes et stables, et assure-t-il une
stabilite raisonnable des prix? 41 La distribution du revenu et de ]a produc-
tion : y a-t-il repartition equitable entre les citoyens et a travers le pays ?

En outre, ces dernieres annees, 1'attention du public s'est portee sur un
ensemble de mesures de rendement plus subjectives, appelees indicateurs
sociaux. Ces indicateurs permettent de mesurer la qualite de la vie plutot que
la production quantitative ou I'efficacite de l'utilisation des ressources et
notamment de determiner la qualite de 1'habitation, de 1'emploi et de I'environ-
nement . Le present chapitre traite surtout des incidences economiques de
divers modes d'organisation des marches .

Le choix d'une politique economique comporte presque toujours 1'exercice
d'un arbitrage . Par exemple, selon les methodes traditionnelles, il est impossi-
ble de reduire le chomage sans augmenter l'inflation et une plus grande
satisfaction dans 1'emploi ou le maintien d'une structure d'entreprise davantage
axee sur les facteurs humains peut provoquer une perte d'efficacite . L'existence
meme d'un tel arbitrage et la forte subjectivite des jugements expliquent en
partie pourquoi notre commission a entendu tant de temoignages contradictoi-
res et pris connaissance d'un si grand nombre d'exposes divergents sur ce que
devrait etre, censement, le role des marches et des grandes entreprises . II nous
a done ete difficile de formuler des reponses et des conclusions bien precises au
sujet du role et de l'influence des grandes entreprises dans notre economie,
ainsi que de la politique a suivre en presence des concentrations de puissance
economique . Mais dans le present chapitre, nous ne traitons que des effets de la
concentration, a I'interieur meme des secteurs d'activite, sur la repartition
efficace des ressources, la croissance et la stabilite .

Dans le chapitre it, nous avons parle des taux de concentration par secteur
et du taux de concentration globale au Canada, ainsi que de leur evolution au
cours des annees . Comme nous I'avons demontre, la plupart de nos secteurs
industriels sont tres fortement concentres : quelques entreprises s'y partagent
une grande partie de la production. Nous avons conclu que la concentration, au
sein de chaque secteur tout comme dans I'ensemble de I'economie, est demeu-



la concurrence et l'oligopole 8 1

ree assez stable ces dernieres annees . Pour comprendre le fonctionnement de
1'economie canadienne et recommander des moyens d'ameliorer son rendement,
il faut connaitre le comportement et le rendement des entreprises a 1'interieur
des secteurs concentres ou oligopolistes .

Les economistes qui etudient l'organisation industrielle ont mis au point
une methodologie comportant trois volets : a) la structure de la concentration
industrielle, la differenciation des produits, les barrieres a 1'entree, la concur-
rence eventuelle, la structure des couts, 1'integration verticale, I'accroissement
de la demande, la concurrence etrangere ; b) le comportement des entreprises
dans l'industrie, soit la nature de la concurrence, qui s'exerce par les prix et par
d'autres moyens, et les pratiques restrictives de la concurrence ; et, c) le
rendement des entreprises dans l'utilisation du capital, de la main-d'oeuvre et
des matieres premieres, le degre de rentabilite et les progres technologiques .

Les barrieres a 1'entree
Avant de decrire les quatre principaux types de structures des marches, il

importe d'expliquer brievement le concept des barrieres a 1'entree . II s'agit des
facteurs qui genent ou empechent 1'acces de nouvelles entreprises a une
industrie . Nous pouvons repartir ces divers facteurs en quatre groupes .

I . Les economies d'echelle et les frais - de transport . Si la taille minimale
d'efficacite (TME) d'une entreprise est elevee comparativement a la
demande dans le secteur et si le fonctionnement en deg a de la TME ajoute
enormement aux couts, les nouvelles entreprises ne peuvent entrer sur le
marche qu'a condition de fonctionner a une echelle si grande que la
production globale devra etre ecoulee a des prix tres reduits, peut-etre
meme inferieurs au prix de revient . Les frais de transport eleves consti-
tuent, eux aussi, une barriere a 1'entree dans une industrie, parce qu'ils
reduisent la taille efficace d'un marche et genent ou empechent la
concurrence de la part d'entreprises exterieures au marche .

2 . Les restrictions imposees par le gouvernement ou par voie legislative,
comme la protection des brevets d'invention, les monopoles et cartels
legaux, les restrictions concernant les investissements etrangers et les
tarifs douaniers .

3 . La differenciation des produits par les entreprises existantes grace a une
publicite intense et constante faite aux marques de commerce, au renom
des societes ou aux points de vente .

4 . Les avantages absolus quant aux couts, decoulant du controle des ressour-
ces, de la technologie, de l'inaptitude de certaines entreprises a obtenir des
capitaux ou des matieres premieres, ainsi que de I'integration verticale
d'entreprises dans le secteur .

Plus ces barrieres a 1'entree sont elevees et plus est difficile I'acces au
secteur, plus celui-ci est concentre et moins il y a de concurrence entre les
entreprises . Les barrieres a 1'entree influent enormement sur la concentration
de 1'industrie, 1'evolution de cette concentration et le comportement des entre-
prises a l'interieur des divers secteurs .
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Les types de marche s
Apres avoir analyse la structure d'une industrie, le comportement des

entreprises qui la composent et son rendement, les economistes repartissent les
industries dans quatre categories principales : les industries de concurrence
atomistique, les industries monopolistes, les industries de concurrence monopo-
liste et les industries oligopolistes . Nous presentons brievement chacune de ces
categories ou modeles, puis nous examinons en detail le modele oligopoliste qui
est de loin le plus complexe des quatre, mais aussi le plus necessaire pour bien
comprendre le systeme economique canadien .

Dans une industrie de concurrence atomistique, les prix et la production
industrielle totale sont determines par le marche ; les entreprises n'ont pas le
loisir de fixer elles-memes les prix de leurs produits et doivent accepter les

prix etablis .

Les industries de concurrence atomistique sont ordinairement caracteri-
sees par I'existence de nombreuses entreprises comptant chacune pour une
infime fraction de la production totale du secteur, par 1'absence presque totale
de barrieres a I'entree ou d'obstacles a 1'expansion de la production, ainsi que
par une information parfaite et un produit homogene (le sel, par exemple) . Un
petit nombre d'industries seulement remplissent en gros ces conditions : cer-
tains secteurs agricoles et de petits etablissements de detail dans le secteur des
services en sont des exemples types .

Dans les industries de concurrence atomistique, toutes les entreprises
efficaces peuvent, avec le temps, s'attendre a obtenir un rendement u normal »
ou concurrentiel du capital investi . Si les profits depassent le niveau normal
(par une augmentation de la demande ou une diminution des couts), les
entreprises existantes augmenteront leur production et de nouvelles entreprises
entreront dans le secteur (puisqu'iI y a peu ou pas de barrieres a 1'entree),
abaissant ainsi les prix et les profits .

Si les marches de tous les secteurs d'une economic sont concurrentiels, le
rendement du capital investi sera comparable dans tous les secteurs apres le
rajustement qui tient compte des risques, puisque rien n'empeche de reaffecter
ces ressources pour accroitre le rendement . En outre, sur les marches atomisti-
quement concurrentiels, le cout marginal de production d'un bien donne (y
compris un rendement normal du capital investi) sera egal a la valeur margi-
nale du produit pour les consommateurs, mesuree d'apres le prix que les
consommateurs sont prets a payer . De cette faqon, si tous les secteurs sont
concurrentiels, les ressources auront tendance a etre utilisees efficacement des
points de vue de la production et de la consommation . Meme si, a un moment
donne, les marches atomistiquement concurrentiels repartissent efficacement
les ressources, leurs effets sur la croissance et le progres technologique, la
distribution du revenu et la stabilite demeurent incertains .

Si le modele de concurrence « atomistique » est important, ce n'est pas
parce qu'iI represente la realite, car il n'en est rien . Au contraire, le modele, et
l'hypothese selon laquelle il donne de bons resultats pour la societe, explique
que toute une generation d'etudiants en economie croit qu'il vaut mieux avoir
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un grand nombre d'acheteurs et de vendeurs, que la differenciation a artifi-
cielle » des produits n'est peut-etre pas dans I'interet public et que plus
completes sont ]a divulgation et I'information, mieux cela vaut . Nous oublions
parfois que toutes les conditions necessaires au modele doivent exister simulta-
nement avant que nous puissions prevoir une repartition efficace des ressources .
Lorsque seules quelques conditions existent, on ne saurait pretendre que les
entreprises auront un comportement qui se rapproche de 1'ideal . En particulier,
le fait de rechercher la concurrence uniquement au sens de la rivalite d'un
grand nombre de producteurs au sein d'une industrie ne garantit pas que les
ressources seront bien reparties . A I'autre extreme, l'industrie monopoliste est
celle qui ne compte qu'une seule entreprise, protegee par de hautes barrieres a
I'entree (comme les grandes economies d'echelle, les brevets d'invention, une
source d'approvisionnement exclusive, ou les reglements gouvernementaux) et
ou les importations n'offrent qu'une concurrence negligeable . Une entreprise en
position de monopole a le pouvoir d'abaisser sa production plus qu'elle ne le
pourrait dans une industrie atomistiquement concurrentielle, afin de hausser
ses prix et ses profits . Le prix fait au consommateur est normalement plus eleve
que I'e cout de production (compte tenu d'un benefice normal) . Non seulement
I'entreprise monopoliste fait-elle ordinairement des benefices superieurs a la
moyenne, mais les ressources productives ne sont pas reparties efficacement
dans I'economie. Le. monopoleur peut egalement profiter de sa situation pour
« se la couler douce » et ne pas produire au niveau optimal, d'ou des couts plus
eleves que s'il devait faire face aux pressions de la concurrence . Ce phenomene,
que les economistes appellent « inefficacite-X », peut constituer I'element de
cout le plus important d'une situation de monopole .

Le monopole extreme n'a, lui aussi, qu'une valeur restreinte lorsqu'il s'agit
de decrire la realite au Canada. Un monopole au sens strict ne peut exister que
lorsque le produit ou le service ne peut pas etre facilement remplace par un
substitut . Lorsque cette situation se generalise le gouvernement essaie soit de
reglementer le marche, soit de faire 1'acquisition de I'entreprise monopolisa-
trice; on en trouve de bons exemples dans le cas du service telephonique, des
services d'aqueduc et d'egout, du transport des marchandises par rail, ou autre .
II est egalement plus difficile d'exercer un monopole lorsqu'il existe des
substituts assez voisins du produit en question . Les chemins de fer ont le
monopole du transport des marchandises en vrac sur de grandes distances mais,
sauf dans de rares cas, ils n'ont pas le monopole du transport des marchandises
emballees ni des autres types de transport interurbain de marchandises . De
meme, le beton, 1'acier, 1'aluminium et meme le bois sont des produits bien
distincts, mais ils restent neanmoins interchangeables a certaines fins de
construction .

Si la notion de monopole est importante, cc n'est pas parce qu'il y a, au
Canada, de veritables monopoles non reglementes ; de fait, il n'y en a pas . II
existe, cependant, de nombreux cas de monopoles partiels, caracterises par leur
pouvoir de fixer des prix au-dela du niveau de concurrence, de restreindre ]a
production et de ne pas reduire les couts au minimum . Mais l'exercice de ce
pouvoir sur le marche conduit, tout comme un monopole pur et simple, a une
repartition inefficace des ressources et ordinairement a I'accumulation, a la
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longue, de benefices superieurs a la moyenne . On a ici le sentiment que la
societe doit intervenir pour reglementer le monopole et son emprise sur le
marche, et devrait probablement reglementer les entreprises qui semblent
exercer ne serait-ce qu'un certain monopole .

Tres peu de secteurs d'activite canadiens tombent dans les categories de la
concurrence atomistique ou du monopole . Du point de vue de la structure, la
plupart des secteurs comptent au moins deux entreprises et du point de vue du
comportement, les entreprises de la plupart des secteurs ont une certaine
latitude pour fixer les prix, c'est-a-dire qu'elles ont une certaine emprise sur le
marche. Selon les economistes, ces industries intermediaires constituent une
categoric d'industries dites imparfaitement concurrentielles, laquelle peut
encore se subdiviser en industries de concurrence monopoliste et en industries
oligopolistes .

Les industries de concurrence monopoliste se caracterisent par la presence
d'un grand nombre de concurrents, par des barrieres a 1'entree relativement
peu elevees, par la concurrence au niveau des prix et a d'autres paliers, et par
un pouvoir de monopole bien limite chez les vendeurs . Les industries de
concurrence monopoliste comprennent, par exemple, la plupart des industries
de services et de vente au detail, ainsi que de nombreuses industries de
fabrication (meubles, vetements et imprimerie) . Les entreprises au sein de ces
industries de concurrence monopoliste essaient de differencier leurs produits ou
services et sont susceptibles de suivre des strategies independantes de fixation
des prix . Grace a un emplacement avantageux, a un sens pousse de la
commercialisation ou a la grande competence de leurs cadres et de leurs
employes, certaines entreprises peuvent realiser des benefices superieurs a la
norme pendant de longues periodes . Cependant, la menace de I'accession de
nouvelles entreprises au secteur est reelle au point de limiter grandement
I'aptitude des entreprises etablies a exercer un pouvoir monopolisateur . Ce qui
est plus important, en ce qui concerne la repartition des ressources et les choix
offerts aux consommateurs, c'est qu'il est typique des entreprises au sein de ces
secteurs, en tant que groupe, d'offrir un large eventail de prix, de qualites, de
presentations et de services . Les consommateurs pourraient probablement, s'ils
se donnaient la peine de chercher, trouver au moins un producteur dont le prix
se rapproche de celui qu'ils paieraient, dans un milieu de concurrence atomisti-
que . Dans ces secteurs, les prix se rapprocheront beaucoup des niveaux de la
concurrence atomistique et les effets nefastes sur la repartition des ressources
et 1'efficacite auront tendance a etre reduits au minimum .

L'industrie oligopoliste est celle qui ne compte que quelques entreprises
dominantes . Ces entreprises savent que leurs decisions en matiere de prix et de
production sont interdependantes et elles agissent en consequence . Elles etablis-
sent leur strategic en fonction des autres entreprises de 1'industrie, sachant
qu'elles reagiront a une menace a leur situation (part du marche, prix,
benefices et croissance) . Les secteurs oligopolistes opposent de tres fortes
barrieres a 1'entree (economies d'echelle, marques de commerce, conriaissances
technologiques, etc .) et ne subissent qu'une concurrence souvent negligeable de
la part des importations .
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La plupart des industries manufacturieres et des secteurs financiers du
Canada sont des oligopoles . Les barrieres a I'entree, tant naturelles (par
exemple, les economies d'echelle a la production) qu'artificielles (reglements
gouvernementaux, publicite, controle des reseaux de distribution et integration
verticale) y sont typiquement elevees et les entreprises s'efforcent souvent de les
rendre infranchissables . Dans le present chapitre et par la suite, un bon nombre
de nos recommandations concernant la politique de concurrence visent a
supprimer ces obstacles afin de permettre aux industries d'atteindre leur niveau
« naturel » de concentration et aux entreprises de se conduire de la fagon la plus
concurrentielle possible .

Structure, comportement et rendemen t
Le rapport entre la structure, le comportement et le rendement est assez

clairement defini en ce qui concerne tant les marches concurrentiels que les
marches monopolistes . Sur les marches concurrentiels, la concentration et les
barrieres a 1'entree sont faibles, les entreprises se font concurrence en matiere
de prix, les benefices sont normaux et les ressources sont bien reparties . Dans
les cas de monopole, les barrieres a 1'entree sont hautes, les prix sont eleves par
rapport aux couts, les benefices sont ordinairement superieurs a la normale, et
les ressources, mal reparties . Dans les industries oligopolistes, cependant, le lien
entre le comportement et la structure n'est plus nettement defini . Chez les
entreprises d'une industrie oligopoliste, de nombreux modes de comportement
sont possibles et ont ete observes . Parfois, elles peuvent etre desireuses et en
mesure d'agir de connivence (soit expressement, comme dans le cas du cartel,
soit tacitement) pour etablir des prix presque monopolistes et faire des profits a
I'avenant . A I'autre extreme, elles peuvent se livrer une concurrence feroce qui,
a court terme, abaisse les prix et les profits au-dessous meme des niveaux qui
prevaudraient dans une industrie ou les lois de la concurrence fonctionneraient
parfaitement . Ainsi, une industrie oligopoliste peut avoir soit une production et
des prix tels que les benefices sont presque normaux et les ressources, reparties
aussi efficacement que dans une industrie concurrentielle, soit des prix, une
production et des benefices presque monopolistes, d'on mauvaise repartition des
ressources . La difference essentielle entre les entreprises des industries mono-
polistes, oligopolistes et concurrentielles reside dans la latitude qu'elles ont
d'agir comme s'il n'y avait pas de concurrence . Cette latitude varie selon leur
emprise sur le marche .

L'industrie oligopoliste se situe a tel ou tel point du spectre, selon le
comportement des entreprises qui la composent . Celui-ci est fortement
influence par des facteurs structuraux tels que 1'efficacite des barrieres a
I'entree, la possibilite de voir des entreprises etrangeres et autochtones acceder
au secteur par voie d'investissements directs, la nature des benefices (le volume
et la croissance de la demande, le nombre de produits de substitution presque
equivalents et ]a vie utile du produit) et le degre de concurrence de la part de
produits d'importation . II y a la, cependant, un element important qui, bien
qu'il soit conditionne par ces facteurs structuraux, a sa propre dynamique .
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Deux theses : la structure et le comportemen t
C'est a I'interieur des industries oligopolistes, avec leur grande variete de

comportements et de rendements, que fonctionne une bonne partie de l'econo-
mie canadienne . La politique de concurrence doit done tenir compte des
problemes que creent les industries . Mais lorsque les economistes (et les
organismes de reglementation) veulent, a I'appui de recommandations relatives
it une politique economique, tirer des conclusions non equivoques sur le rapport
entre la structure du marche, le comportement et le rendement, cc sont les
industries oligopolistes qui leur causent le plus de difficultes .

D'une part, il y a les structuralistes qui croient que la structure du marche
influe beaucoup sur le rendement . Cc point de vue se reflete dans la politique
des gouvernements de bien des pays industrialises, particulierement aux Etats-
Unis . Dans une etude effectuee en 1971 et intitulee Concentration des indus-
tries manufacturieres du Canada, le ministere de la Consommation et des
Corporations elabore une theorie dont s'inspire son analyse des conditions dans
l'industrie :

La theorie economique et 1'experience pratique laissent entendre que le
niveau de concentration est un facteur determinant dans le comportement
du marche. Toutes proportions gardees, plus est reduit le nombre de
firmes de tete qui se partagent une proportion importante de la production
d'une industrie, plus il est possible que s'exercent des pratiques monopoli-
satrices . Dans les industries it haute concentration, les firmes jouissent
d'une grande liberte et d'un pouvoir discretionnaire etendu pour decider
des prix, de la production et des autres choses qui s'y rattachent . Si la
concentration industrielle est basse, I'existence de nombreuses firmes
rivales force chacune de celles-ci it se comporter de fagon independante et
cc sont les tendances du marche plutot que les firmes individuelles qui
determinent le niveau des prix et de la production .

Si les observations des structuralistes sont exactes, les fonctionnaires
charges de mettre en vigueur une politique de la concurrence ont raison, it
premiere vue, de se tourner vers les secteurs concentres . En essayant de
provoquer des changements dans la concentration d'un secteur, ils peuvent
peut-etre reussir a annuler les mauvais effets de la concentration sur la
repartition des ressources et a remedier au manque de concurrence . Au
Canada, cependant, la politique de concurrence du gouvernement reconnait
explicitement que meme si une forte concentration se traduit, dans certains
secteurs, par des prix plus eleves, des ecarts plus marques entre les prix et les
couts, et de plus gros benefices (d'ou une mauvaise repartition des ressources),
par contre, dans de nombreux secteurs elle peut etre justifiee par de fortes
economies d'echelle aux niveaux de l'usine et de I'entreprise . Le projet de loi
C- 13 depose a la fin de 1977 et tendant it modifier la Loi relative aux enquetes
sur les coalitions nous en offre la preuve la plus evidente dans les dispositions
ayant trait aux fusions, aux monopoles et aux accords de specialisation .

Mais certains economistes et autres personnes, dont plusieurs ont temoi-
gne devant nous, ne sont pas d'accord avec ]a doctrine des structuralistes . Ils
pretendent que la structure d'une industrie ne fournit pas systematiquement de
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renseignements permettant de prevoir la nature du rendement de cette indus-
trie . La these antistructuraliste ou « behavioriste » repose sur la croyance que
de nombreux facteurs changeants et dynamiques influent sur le comportement
des entreprises dans une industrie d'oligopole . Ses tenants concluent que le lien
structure-comportement-rendement n'est pas bien solide dans les oligopoles
pour plusieurs raisons, dont les suivantes :

1 . Le rapport entre le comportement d'une entreprise du secteur d'activite
dont elle fait partie est si complexe et si particulier au secteur qu'il ne
serait pas utile de generaliser . Les entreprises de secteurs ayant la meme
structure peuvent se comporter et, de fait, se comportent tres
differemment .

2 . A l'interieur d'un meme secteur, de nombreux aspects structuraux chan-
gent constamment, de sorte que le systeme est sans cesse perturbe . A
mesure que des changements surviennent dans ces variables structurales
(par exemple, un changement dans la technologie ou dans le degre de
concurrence des importations), les schemes de comportement du secteur
deviennent moins stables : les rapports de comportement complexes entre
les entreprises peuvent changer a mesure que celles-ci s'influencent reci-
proquement sur le marche, meme si la structure globale du secteur reste
inchangee . Des entreprises qui, a un moment donne, etaient arrivees a des
prix quasi monopolistes, par collusion ou fixation deliberee de prix parall'e-
les, peuvent fort bien se livrer par la suite une concurrence feroce .
Plusieurs auteurs ont demontre que, bien qu'en moyenne les benefices des
secteurs oligopolistes soient plus eleves que ceux des secteurs de concur-
rence, ils sont aussi plus variables, apparemment a cause de leurs oscilla-
tions frequentes entre la concurrence acharnee et la cooperation, ainsi que
des gros capitaux et de I'inegalite des investissements qui se retrouvent
souvent dans les secteurs concentres .

3 . Le comportement des entreprises est oriente par les proprietaires et les
dirigeants, selon leur personnalite, de faqons differentes et non systemati-
ques, de sorte que la nature de leur interaction est imprevisible .

Les behavioristes pretendent que les structuralistes accordent une trop
grande importance aux elements statiques de la structure des secteurs (par
exemple, les coefficients de concentration), et negligent ses particularites
propres et ses caracteres dynamiques et concurrentiels . Certains tenants du
behaviorisme affirment que les seules barrieres reellement efficaces contre la
concurrence dans un secteur sont, a long terme, celles qu'erige le gouvernement
sous forme de droits de douane, de programmes d'echanges commerciaux, de
contingentements et d'organismes de reglementation . Le plus grand defenseur
de la these du behaviorisme qui s'est presente a nos audiences est Donald
Armstrong . Dans son memoire, il conclut que lorsque toutes les dimensions de
la concurrence sont prises en consideration et envisagees tant dans le contexte
de la concurrence entre les industries que dans celui du commerce internatio-
nal, les hauts degres de concentration, mesures par la production au Canada
(meme si cette mesure est pertinente), ne permettent pas de conclure que la
concurrence est imparfaite . En fait, il soutient que la concurrence peut etre
favorisee par la presence de grandes entreprises .
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La commission pense que la difference entre la these des structuralistes et
celle des behavioristes n'est peut-etre souvent qu'apparente . Peu de defenseurs
de la these structuraliste nient 1'importance, particulierement a long terme, des
facteurs dynamiques que mettent en lumiere les tenants de 1'autre these . Rares
sont les defenseurs du modele structure-comportement-rendement qui croient
que le taux de concentration est la seule caracteristique structurale importante
d'une industrie . Selon eux, la structure industrielle est composee de nombreux
elements : technologie, barrieres a 1'entree, croissance de la demande, concur-
rents eventuels, penetration des importations, degre d'integration verticale,
heterogeneite des entreprises de l'industrie, et ainsi de suite . Le projet de loi
C-13 reconnalt que ces autres elements de l'industrie influent sur le comporte-
ment et le rendement des entreprises, et ne condamne pas, en tant que telle, la
concentration des industries .

Nous concluons que le comportement d'une entreprise 'est fortement
influence par les nombreux elements qui constituent la structure de son secteur
d'activite . A mesure que les secteurs deviennent plus concentres, le comporte-
ment des entreprises change, car, toutes choses etant egales, elles deviennent
plus sensibles aux reactions de leurs rivales a leurs decisions en matiere de
production et de prix ; il devient alors plus facile aux entreprises de coordonner
ces decisions entre elles . A mesure que s'accroit le degre de concentration d'une
industrie, les marges prix-couts de production et les benefices de I'industrie
risquent davantage de depasser le niveau concurrentiel . « Toutes choses . . . ne
sont pas toujours egales », cependant, et au Canada, une politique de la
concurrence exclusivement axee sur la concentration (meme si elle est bien
mesuree) serait malavisee .

Nous pensons que, dans bien des cas, l'emprise qu'ont sur le marche les
entreprises d'un secteur oligopoliste sera a la longue minee par ]a concurrence
ou la rivalite et par des changements d'organisation et de technologie, a moins
que le gouvernement ne cree des obstacles artificiels . Nous ne sommes pas surs
que cette evolution naturelle se fasse assez rapidement pour etre acceptee du
public . Certaines industries ont erige de hautes barrieres a 1'entr6e qu'elles
peuvent conserver tres longtemps . Les politiques de la concurrence que nous
etudions dans des parties subsequentes du present chapitre peuvent etre
utilisees pour aider ou appuyer les forces de 1'economie qui sont susceptibles de
detruire ces barrieres a 1'entr6e et d'empecher les entreprises existantes d'en
creer d'autres, permettant ainsi a de nouvelles entreprises d'acceder aux
secteurs oligopolistes et d'y intensifier la concurrence . Nous pensons que le
gouvernement devrait suivre une politique de concurrence susceptible de
reduire au minimum, a court terme, Ies effets economiques peu souhaitables de
la structure et du comportement anticoncurrentiels des marches et d'appuyer, a
long terme, Ies forces dynamiques du marche pour fagonner de meilleures
structures . Une telle politique doit s'appliquer a empecher la creation et le
maintien de barrieres artificielles a 1'entr6e et a faciliter I'innovation et
I'adaptation sous forme de nouveaux produits et de nouvelles methodes de
production et de distribution .
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COMPORTEMENT ET RENDEMENT AU SEIN DES OLIGOPOLE S

A mesure que la concentration a l'interieur d'un secteur augmente, les
entreprises qui en font partie deviennent plus conscientes de leur interdepen-
dance en cc qui concerne I'etablissement des niveaux de prix et de production,
et les autres decisions qui s'imposent . Dans la presente partie, nous etudions
certains schemes de comportement au sein d'oligopoles, au Canada, ainsi que
leurs repercussions sur le rendement des secteurs en cause .

Etablissement des prix dans un oligopol e
Une grande variete de combinaisons prix-production peuvent exister dans

les industries oligopolistes; elles vont de la combinaison particuliere a une
concurrence parfaite a celles du monopole pur et simple . La plupart des
descriptions du comportement en matiere de fixation des prix dans les indus-
tries oligopolistes prennent pour admis, au depart, que les decisions relatives a
I'etablissement des prix et a la production, ainsi que les autres decisions
strategiques d'une entreprise, tiennent compte de leurs repercussions sur toutes
les autres entreprises du secteur et que les entreprises concernees ont tot fait de
reconnaitre leur interdependance . Les dirigeants d'entreprises des industries
concurrentielles et oligopolistes reconnaissent que les benefices sont plus eleves
lorsque les entreprises cherchent a collaborer entre elles, que lorsque chacune
s'acharne a vouloir s'assurer une plus grande part du marche par la concur-
rence des prix . Mais seules les entreprises des secteurs oligopolistes peuvent
coordonner leurs decisions en matiere de prix et de production . La cooperation
n'entraine pas necessairement une collusion manifeste ; il peut s'agir d'une
simple reconnaissance du fait que lorsqu'une entreprise coupe ses prix, les
concurrents font rapidement de meme et le volume des ventes n'augmente
guere a long terme . Dans une guerre des prix, le chiffre d'affaires global d'une
industrie peut meme diminuer . C'est pourquoi les entreprises d'oligopoles ont
toutes les raisons de ne pas s'engager dans une guerre des prix. Aussi, selon
les economistes, les entreprises d'un secteur oligopoliste ont-elles tendance a
porter au maximum les benefices collectifs, a se comporter comme des mono-
poles purs et simples pour ce qui est de 1'etablissement des prix, et a se
faire concurrence sur d'autres plans, une fois que les prix ont atteint un
niveau stable .

Mais pour assurer une mesure quelconque de stabilite industrielle et porter
au maximum les benefices collectifs, les entreprises doivent prendre des
decisions paralleles au sujet non seulement des prix mais de tous les aspects
importants d'une transaction, cc qui est souvent complexe et difficile . Les
concurrents doivent offrir essentiellement les memes conditions de vente et de
livraison, suivre la meme ligne de conduite quant aux marchandises distribuees
gratuitement, aux echantillons et aux produits de substitution, et s'entendre sur
les nombreux aspects de la qualite des biens a offrir (vie utile, garantie, service
apres vente, etc .) . Chacun de ces elements fait partie integrante de la vente et
peut donc influer sur la place qu'une entreprise occupera sur le marche . Pour
montrer combien il est difficile de s'entendre meme sur un aspect plutot simple
de la concurrence, il suffit de rappeler que 1'Association du transport aerien
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international (ce cartel legal qui fixe les tarifs-voyageurs de nombreuses lignes
aeriennes internationales) a du tenir deux jours de seances plenieres en' 1958
afin de decider quel genre de sandwich ses membres pouvaient servir, au
gouter, sur les vols transatlantiques .

Lorsqu'il s'agit de prendre des decisions sur les prix et de coordonner leurs
strategies, divers facteurs influent sur le comportement des entreprises : la
nature de la fabrication et de la mise en marche du produit, la technologic et le
rythme de son evolution, I'accroissement de ]a demande, la presence d'une
entreprise dominante a bas prix de revient, la similarite de la structure des
couts, I'existence de barrieres a 1'entree, la presence de concurrents eveniuels
et le degre d'integration verticale dans l'industrie . Par exemple, la collaboration
generale est davantage probable entre les entreprises qui fabriquent des
produits homogenes qu'entre les entreprises dont la production est complexe ou
peut etre differenciee . Ainsi, la collaboration est plus probable lorsque les
produits offerts par des vendeurs rivaux se ressemblent suffisamment dans leur
presentation materielle pour que le consommateur y voit des produits de
substitution possibles . Le sel, le sucre et les ampoules sont des exemples de ces
produits . Lorsqu'iI y a homogeneite parfaite, les prix deviennent le domaine de
rivalite le plus important et le plus visible, et les oligopolistes peuvent coordon-
ner leur comportement plus facilement et trouvent preferable de le faire pour
eviter la guerre des prix. Dans le cas de produits differencies comme les
boissons gazeuses, les televiseurs et les automobiles, la rivalite prend plusieurs
dimensions et les problemes de coordination se compliquent enormement . Mais
meme ces produits heterogenes donnent lieu, en matiere de fixation des prix et
de production, a des comportements identiques a bien des egards, car les
principaux producteurs voient alors a rajuster le prix, le style, le service et
d'autres elements du produit .

A l'interieur des contraintes structurales d'une industrie oligopoliste, il
existe toute une gamme de comportements possibles comme I'empressement de
grandes entreprises a battre la marche, en matiere de prix (quitte a voir
diminuer a la longue leur part du marche), les previsions contradictoires des
entreprises en cc qui concerne les prix et leur part du marche, et la celerite que
mettront leurs rivales a reagir a une diminution des prix (et a d'autres
changements strategiques) .

Le degre de collaboration a la strategie et particulierement a I'etablisse-
ment des prix est determine, dans un oligopole, a la fois par les variables de la
structure et celles du comportement . L'interdependance des oligopolistes se
manifeste notamment par une reaction rapide et spontanee aux coupures de
prix (ce qui demontre le caractere inevitable des represailles), par 1'etablisse-
ment concerte des prix en fonction du cout des importations livrees, plutot que
des prix de revient, par des communications frequentes (mais pas necessaire-
ment ecrites) entre les entreprises, et par 1'absence de reductions secretes
des prix (par exemple, l'offre des memes prix dans les soumissions tant secretes
que publiques) .

La commission a etudie, quant a la fixation des prix, trois types de
comportement que l'on retrouve souvent dans les industries oligopolistes : le
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leadership en matiere de prix, l'entreprise dominante et le parallelisme cons-
cient . Autant de points litigieux qui preoccupent les theoriciens de 1'economi-
que, mais que les a decisionnaires » ont negliges jusqu'ici .

Le leadership en matiere de prix

Dans un oligopole, en particulier lorsque ses produits sont homogenes, le
leadership en matiere de prix n'est pas rare. Il se produit lorsqu'une entreprise
prend l'initiative d'augmenter ou d'abaisser les prix et que les autres emboitent
le pas. Cc n'est pas toujours la meme entreprise qui bat la marche . Ce
leadership peut resulter ou non d'une collusion ouverte ou meme tacite . Les
entreprises d'une industrie sont ordinairement pretes a reconnaitre leur interde-
pendance et estiment avantageux d'accepter les prix fixes par le chef de file a
I'intention de toutes les grandes entreprises du secteur .

Dans de nombreuses industries, particulierement celles qui comprennent
un seul grand producteur et d'autres plus petits, c'est 1'entreprise dominante,
c'est-a-dire la plus puissante de l'industrie, qui indique la voie a suivre . Chaque
petite entreprise se comporte comme si elle fonctionnait dans des conditions de
concurrence parfaite . L'entreprise dominante choisit un prix qui, en quelque
sorte, porte ses profits au maximum, apres avoir estime la volonte des petits
concurrents d'emboiter le pas et de conserver ainsi leurs parts du marche, la
menace que representent les importations et ]a possibilite de voir de nouveaux
concurrents acceder au marche .

A l'occasion, I'entreprise qui prend I'initiative en matiere de prix West pas
la plus grande ni celle qui domine. Ces entreprises plus petites semblent
s'imposer a leurs rivales par leur competence dans la fixation des prix et la
commercialisation, ou leur promptitude a reagir aux conditions du marche .
Celle qui prend I'initiative est souvent 1'entreprise la plus disposee a reduire les
prix et la moins disposee a les augmenter . Dans certaines industries, l'initiative
passe occasionnellement d'une entreprise a une autre. Shell Canada, dans son
expose a la commission, affirme que l'initiative en matiere de prix, dans son
secteur, ne vient pas d'une seule entreprise ; le chef de file varie selon la region
et le produit . Dans d'autres industries, l'initiative est longtemps laissee a la
meme entreprise . Imasco Limited a declare devant la commission qu'elle prend
regulierement I'initiative de modifier le prix des cigarettes pour tenir compte de
1'augmentation du cout des elements de fabrication . Ainsi, les motifs pour
lesquels telle ou telle entreprise bat la marche en matiere de prix dans un
secteur donne tiennent parfois aussi aux caracteristiques institutionnelles ou
autres qui sont a la base du developpement de ce meme secteur .

Dans un oligopole, ces initiatives peuvent aboutir a 1'etablissement de prix
eleves et plus stables que ceux qui prevaudraient dans un climat de plus forte
concurrence . L'entreprise qui bat la marche peut coordonner le mouvement des
prix en faisant part aux autres entreprises (par listes de prix postdatees, par
exemple) de son intention d'augmenter les prix en periodes favorables et de
proposer un prix de ralliement en periodes de depression . Les changements de
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prix sont souvent annonces a l'avance a la presse de sorte que 1'entreprise qui
prend ]'initiative risque peu de voir son prix differer de celui des autres
entreprises . Si celles-ci ne marchent pas, elle peut annuler le changement avant
qu'il entre en vigueur .

11 y a, selon nous, deux exceptions a cc comportement . Lorsque, dans un
secteur concentre, 1'entreprise qui fixe le prix a des couts plus bas, elle peut
maintenir son prix au-dessous du niveau desire par les autres entreprises, afin
d'augmenter sa part du marche, d'empecher l'accroissement de la concurrence,
ou de dissuader ceux qui voudraient acceder au secteur . En second lieu, les
entreprises fortes qui indiquent la voie peuvent s'abstenir de hausser les prix en
face d'une augmentation de la demande et ce, pour diverses raisons : 1° parce
qu'il peut en resulter une diminution des benefices a long terme (d'apres la
valeur courante) ; 2° a la demande du gouvernement ; 3° pour prevenir que le
gouvernement ne prenne des mesures en matiere de concurrence ; 4° pour
fermer le plus possible I'acces du secteur a d'autres entreprises ; et 5° pour
maintenir le parallelisme des prix a I'interieur de l'industrie .

Dans les industries ou s'exerce un leadership en matiere de prix, la
discipline necessaire pour conserver des prix analogues parmi les entreprises
faiblit parfois, au point de provoquer une guerre des prix . Au niveau du
commerce de detail, l'industrie petroliere est particulierement exposee a la
guerre des prix ; celle-ci eclate lorsqu'une entreprise doit augmenter sa part du
marche pour absorber la production d'une de ses raffineries .

Au cours de leurs premieres phases d'expansion, presque toutes les indus-
tries au Canada et aux ttats-Unis ont compte une entreprise qui a battu la
marche en matiere de prix : au Canada, The Steel Company of Canada
Limited (Stelco) pour certains produits de 1'acier et la Compagnie Generale
Electrique du Canada Ltee, pour la plupart des petits appareils ; aux Etats-
Unis, Slater Mills pour les tissus de coton, American Viscose Corporation pour
les files de rayonne, et Birds Eye, Inc . (Del .) pour les aliments surgeles . Dans
de nombreuses industries, la puissance de 1'entreprise dominante s'est trouvee
graduellement reduite par 1'essor industriel et 1'entree de nouvelles entreprises
pendant la periode de croissance et d'expansion de l'industrie . Dans son expose
a la commission, Stelco a dit qu'actuellement, elle a peu de maitrise sur les
prix, lesquels a sont soit controles par le gouvernement, soit etablis par des
forces du marche qui echappent a 1'influence de Stelco ; en effet, la compagnie,
bien qu'elle soit importante a 1'echelle de 1'economie canadienne, 1'est enorme-
ment moins par rapport a 1'ensemble du marche ».

L'entreprise dominant e
Plusieurs industries canadiennes se distinguent a 1'echelle locale ou natio-

nale par la presence d'une seule entreprise dominante dont 1'envergure est
considerable, tant en termes absolus que par rapport aux autres entreprises de
1'industrie . Le rapport intitule Evolution dynamique et responsabilite dans une
economie de marche au Canada, prepare en 1976 pour le ministere de la
Consommation et des Corporations par L . A. Skeoch et B . C. McDonald,
precise que I'entreprise dominante d'une industrie est celle qui peut, a 1'inte-
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rieur d'un cadre assez vaste, choisir son taux de benefices (ou sa part du
marche) sans craindre que des concurrents ne viennent menacer ses benefices
par des offres plus allechantes . C'est la une definition fonctionnelle de la
((dominance)) a I'interieur d'une industrie, par opposition aux definitions
fondees sur la statistique ou la part du marche qu'on retrouve dans les lois de la
Grande-Bretagne, de 1'Allemagne de 1'Ouest, de 1'Australie et des Nats-Unis .
Skeoch et McDonald concluent, et nous sommes d'accord, qu'aux fins de la
politique de la concurrence, une definition de la dominance exprimee en
fonction de la part du marche est le plus utile lorsqu'elle s'applique a une
economie d'envergure ou les economies d'echelle sont negligeables par rapport
a la demande . Dans un cadre restreint comme celui de 1'economie canadienne,
il est difficile, voire impossible, de definir la dominance par un pourcentage qui
ne soit ni trop eleve dans certains cas, ni trop bas dans d'autres .

A long terme, les facteurs sous-jacents qui conduisent a un haut niveau de
concentration sont plus importants que la forte concentration elle-meme, ou
que le comportement de I'entreprise dominante en matiere de prix . S'il y a des
economies d'exploitation a grande echelle, la forte concentration des industries
est peut-etre inevitable et la reduction des droits de douane est peut-etre le
meilleur moyen de les contenir . Si les entreprises dominantes d'un secteur se
mettent a eriger des barrieres a I'entree, il y a lieu, alors, d'appliquer a ces cas
les dispositions de la loi sur la concurrence .

La plupart des pays ont repousse l'idee de recourir a un test fonctionnel de
dominance, car il serait difficile d'en tirer des resultats probants . Si une
definition statistique est utilisee et certains types de comportement proscrits, le
gouvernement peut plus facilement et avec plus d'assurance entreprendre des
poursuites judiciaires, et les hommes d'affaires peuvent mieux juger de la
legalite ou de I'illegalite d'une pratique commerciale donnee . Bien qu'une
definition statistique reduise l'incertitude, elle est inevitablement arbitraire et
inflexible et peut entrainer des enquetes et des poursuites longues, couteuses, et
difficiles a justifier du point de vue economique.

Dans un marche, c'est 1'entreprise dominante qui est le plus susceptible
d'indiquer la voie en matiere de prix; a tout le moins, les autres entreprises
considereront sans doute les prix qu'elle fixe comme pratiquement indiscuta-
bles, creant ainsi un climat plus voisin du monopole que de la concurrence des
prix . 11 y a exception dans les cas de fixation des prix en vue de limiter 1'entree,
ou la compagnie qui bat la marche ne prend, a dessein, qu'un faible benefice
pour dissuader ceux qui voudraient acceder a son secteur industriel . Les petites
entreprises savent bien que les grandes sont capables de les surpasser a tous
egards et, en particulier, d'abaisser de temps en temps leurs prix afin de
les empecher de s'ecarter des normes concernant la fixation des prix et la part
du marche .

La puissance des entreprises dominantes n'est pas fondee seulement sur
leur aptitude a exercer une discipline des prix . Elles peuvent jouir d'avantages
decoulant du controle des ressources strategiques, comme dans l'industrie de
I'aluminium ; de leur aptitude a controler les reseaux de distribution ou a exiger
un traitement de faveur en tant qu'acheteurs, comme les grands magasins et les
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supermarches a succursales multiples ; ou de leur aptitude, grace a 1'integration
verticale, a assurer la stabilite de I'approvisionnement en matieres premieres et
de la commercialisation des produits, comme dans le cas de certains metaux de
base . La politique de concurrence devrait s'attacher a eliminer tout ce qui
permet la creation et 1'exercice d'une position dominante et qui, en meme
temps, ne donnent pas lieu a de reelles economies d'echelle .

Cela ne veut pas dire que le pouvoir d'une entreprise dominante de fixer
les prix est necessairement utilise ou mal utilise, mais un tel pouvoir virtuel
suffit bien souvent a susciter la collaboration des autres entreprises . Dans un
secteur d'activite qui n'oppose pas de veritables barrieres a I'entree, les forces
du marche (I'expansion des petites entreprises et 1'entree en scene de nouvelles
entreprises) mineront presque toujours la position privilegiee de 1'entreprise
dominante et son aptitude a maintenir les prix . Mais cc processus d'erosion
peut etre bien long et les consommateurs ne trouveront pas toujours tres
reconfortant d'entendre les economistes affirmer que les lois de la concurrence
finiront par triompher .

Nous pensons qu'en general, il ne faut promulguer des lois pour proteger
l'interet public que dans les cas ou les forces traditionnelles du marche sont
impuissantes a saper la position d'une entreprise dominante dans un delai assez
court . Normalement, cette situation ne se produit, croit-on, que lorsqu'il y a de
hautes barrieres a 1'entree ou de fortes economies d'echelle, ou lorsque I'entre-
prise dominante est protegee par des politiques gouvernementales en matiere de
tarifs douaniers, de licences, de programmes d'achat ou de brevets d'invention,
ou encore lorsqu'elle fait partie d'une industrie pleinement developpee, mais a
croissance lente . Ce dernier cas est moins frequent et merite une attention
particuliere.

Chaque industrie, au cours de son evolution, passe par une etape de
formation, puis une etape d'expansion, pour atteindre enfin au plein epanouis-
sement . A ce dernier stade, les techniques de fabrication, de gestion et de
commercialisation atteignent un degre avance de perfectionnement . Les mar-
ches continuent peut-etre de s'accroitre, mais a un rythme regulier et previsi-
ble . Avec 1'experience, et grace a 1'amelioration des methodes statistiques
d'inference, les evenements imprevus ou fortuits se font plus rares . Les
employes possedent une experience pertinente . Les liens etablis avec les clients
et fournisseurs (y compris le marche des capitaux) entrent en jeu pour amortir
les changements et limiter les fortes modifications des parts du marche . Les
innovations importantes sont moins nombreuses et consistent en perfectionne-
ments plutot qu'en changements radicaux . L'entree d'une nouvelle entreprise
dans une industrie parvenue a son plein developpement est entravee par ]a
penurie de competences, la difficulte a vaincre les preferences etablies des
clients et l'impossibilite ou se trouvent les entreprises desireuses d'acceder au
secteur de faire valoir leurs antecedents aupres des fournisseurs, et notamment
sur le marche des capitaux .

Une entreprise qui desire entrer dans un secteur parvenu au stade du plein
epanouissement doit investir des capitaux importants pour financer I'usine et
l'outillage a une echelle efficace, et aussi pour solder les lourds frais de mise en
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train . Un tel investissement est peu vraisemblable lorsque I'entreprise a le loisir
de se tourner vers un secteur en voie de developpement, dans lequel I'experience
et la reputation comptent encore pour bien peu, et ou les differences de coats
entre les nouvelles entreprises et les entreprises existantes sont minimes . 11 est
egalement tres difficile de muter des gestionnaires competents et de creer des
groupes de gestion compatibles, probleme d'ailleurs accentue, au Canada, par
une penurie relative de personnel cadre vraiment competent .

Cc raisonnement nous porte a conclure que si une entreprise devient
dominante a 1'etape du developpement intermediaire de son secteur, cet etat de
choses est difficile a modifier une fois que le secteur a atteint son plein
epanouissement . L'hypothese selon laquelle une telle dominance peut etre
facilement ebranlee par le jeu du marche n'est guere valable . Des entreprises
comme IBM, General Motors et la Compagnie petroliere Imperiale sont peu
susceptibles de perdre leur position dominante, meme a long terme. La
preponderance de longue duree a des repercussions serieuses sur 1'economie
lorsque les entreprises ne sont pas forcees par la concurrence a fonctionner
efficacement ; au Canada, les repercussions deviennent encore plus grandes
lorsqu'une position dominante reflete une situation semblable de cette meme
entreprise sur les marches mondiaux .

Cc sont les Etats-Unis qui vont le plus loin lorsqu'il s'agit de limiter le
comportement des entreprises dominantes et, dans certains cas, de reduire la
taille des entreprises ; ils procedent ordinairement par la voie d'un decret redige
par la division anti-trust du departement de ]a Justice, decret d'abord agree par
1'entreprise en cause, puis enterine par un tribunal . Ce procede a conduit, par
exemple, a I'accord conclu au cours des annees cinquante par Eastman Kodak
Company pour reduire de 50 % , sur une periode de sept ans, sa part du marche
du developpement des films . De son cote, IBM s'est engagee a adopter une
politique liberale quant a 1'autorisation d'exploiter des brevets d'invention .
Dans ces deux cas, I'entreprise dominante a accepte de cesser la pratique des
ventes liees afin de permettre aux petites entreprises de faire concurrence a des
produits particuliers, sur tel ou tel marche, sans avoir a fabriquer toute une
gamme de produits . 11 y a eu aussi d'autres cas, tels I'accord d'autorisation
d'exploiter des brevets d'invention impose a RCA Corporation, un ordre de
dessaisissement rendu contre American Telephone and Telegraph Company et
1'engagement qu'a pris la United Fruit Corporation de creer une nouvelle
entreprise capable de fournir le tiers des bananes importees aux Etats-Unis et
de briser ainsi le monopole dont elle jouissait sur le marche americain .

Dans tous ces cas, on a voulu contrecarrer les desseins d'entreprises
dominantes desireuses de hausser les barrieres pour empecher 1'entree de
nouvelles entreprises dans leurs secteurs et conserver ainsi leur position domi-
nante et leur marge de benefice . A long terme, les initiatives du gouvernement
destinees a limiter leur emprise ne semblent pas avoir brise 1'elan de
ces entreprises . De fait, nous croyons a certains indices que ces mesures anti-
trust ont porte AT & T a acceder a de nouveaux secteurs, souvent par l'acqui-
sition de petites entreprises, stimulant ainsi la concurrence et reduisant
la concentration .
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La question a aussi ete etudiee en Europe, au Japon et en Australie ; on y a
fixe a un niveau relativement bas le pourcentage du marche dont 1'accapare-
ment est cense creer un probleme . Au Royaume-Uni, on consid'ere qu'une
entreprise est dominante lorsque sa part du marche est superieure a 25 % ; au
Japon, a 30 %; en Aliemagne de I'Ouest a 33 % ; en Australie, a 33 %; et en
Suede, a 50 %. Dans chaque cas, la part du marche s'applique a la production
nationale seulement .

Les lois de ces pays sont trop recentes pour qu'on puisse tirer des
conclusions generales sur la fagon dont elles vont etre appliquees . Chaque pays
compte sur un tribunal administratif qui jouit d'une grande latitude . L'applica-
tion de la loi est generalement axee sur une etude rigoureuse des fusions
mettant en cause des entreprises dominantes et sur le principe selon lequel
certains usages commerciaux juges acceptables dans le cas d'entreprises
non dominantes deviennent parfois abusifs lorsqu'il s'agit d'entreprises domi-
nantes . Les usages les plus violemment condamnes sont ceux qui concernent
1'exclusion, les prix de vente discriminatoires et 1'octroi restrictif des
brevets d'invention .

En Suede, le probleme est aborde d'une autre fagon; on y compte sur la
concurrence etrangere pour restreindre 1'aptitude des entreprises, faisant partie
d'industries fortement concentrees autour d'une entreprise dominante, a exploi-
ter leurs positions sur le marche . Dans les industries comme celle du ciment, ou
le gouvernement a permis des fusions qui ont entraine I'elimination virtuelle de
la concurrence, et dans lesquelles on ne peut compter sur la concurrence
etrangere pour restreindre 1'exercice du pouvoir de monopoliser, le gouverne-
ment a acquis une participation minoritaire dans I'entreprise . On estime que la
presence d'un representant du gouvernement au conseil d'administration garan-
tit la protection de l'interet public et fait entrave au pouvoir monopolisateur .

En Grande-Bretagne, les entreprises dominantes sont visees par les lois
dites Monopolies Act (1948), Mergers Act (1965) et Fair Trading Act (1973) .
La Commission des monopoles cherche a obtenir des assurances (semblables
aux accords par consentement, mais moins formelles) lorsqu'elle pense que le
comportement d'une entreprise dominante entrave la concurrence ou va a
1'encontre de 1'interet public . Certaines de ces « assurances p portent sur des
domaines tres subjectifs . Dans l'industrie des engrais chimiques, les entreprises
ont donne I'assurance qu'elles ne tenteraient pas de faire des profits « deraison-
nables » sur les produits monopolises . En ce qui concerne 1'essence, les princi-
paux fournisseurs ont pris des engagements concernant la periode des accords
de vente et d'achat exclusifs, l'obligation d'acheter toute la gamme des
produits, ainsi qu'a 1'egard de toute acquisition additionnelle. Dans t'industrie
du film couleur, la commission a obtenu des engagements relatifs a une
reduction du prix des films et des frais de developpement, a des rabais de la
part des detaillants, au commerce exclusif et aux arrangements de ventes liees .

Nous n'avons pas trouve facile de tirer des conclusions relatives aux
entreprises dominantes dans le contexte de 1'economie canadienne . Idealement,
nous devrions pouvoir compter sur la concurrence etrangere, et particuliere-
ment sur la menace des importations en provenance des ttats-Unis, pour
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empecher les entreprises dominantes de trop profiter de leur position sur le
marche. Lorsque la chose n'est pas possible parce que nos barrieres douanieres
sont trop elevees, que les marches etrangers sont domines par les memes
entreprises qu'au Canada, ou qu'il s'agit de marches tels que celui du ciment ou
il existe des monopoles locaux, il faut trouver une autre solution . Comme nous
I'avons deja dit, le probleme est particulierement grave dans le cas d'entreprises
dominantes faisant partie d'industries pleinement developpees . Meme dans ces
industries, cependant, I'abaissement des barrieres douanieres aurait pour effet
d'introduire un element de concurrence necessaire et de restreindre ]'existence
et I'abus, parfois considerables, du pouvoir de monopoliser .

En general, et pour des raisons que nous analyserons en detail, nous ne
croyons pas que le dessaisissement constitue une solution valable et utile au
probleme de 1'entreprise dominante au Canada . Dans la plupart des cas, une
reduction unilaterale des tarifs douaniers pourrait se reveler beaucoup plus
acceptable .

La commission recommande que les cas d'entreprises dominantes soient
traites de la meme fa~on que dans les pays europeens . Une grande variete
d'usages commerciaux des entreprises dominantes devraient etre examines,
meme lorsqu'il s'agit de pratiques acceptables chez une entreprise dont la part
du marche est relativement faible. La procedure civile offre une meilleure
solution que la procedure relevant du Code criminel . Les decisions du tribunal
civil doivent etre executoires et n'etre assujetties au droit d'appel qu'en ce qui
concerne les points de droit . Autrement, le delai requis pour resoudre une
violation des lois sur la concurrence serait si long que celles-ci n'auraient plus
aucun effet .

Le parallelisme conscien t

Le comportement coordonne des entreprises formant un oligopole cons-
titue 1'un des problemes d'interet public les plus difficiles a resoudre . C'est
ce qu'on appelle parfois le « parallelisme conscient » ; celui-ci existe lorsque
les entreprises dominantes d'un oligopole non seulement reconnaissent leur
interdependance mais sont en mesure d'agir en consequence sans s'y
engager expressement .

Lorsque les entreprises d'un oligopole vendent un produit relativement non
differencie (ou homogene), comme I'acier, il est probable qu'elles demanderont
des prix identiques ou etabliront un bareme de prix ne refletant que les
differences dans la valeur des services offerts, y compris les services intangibles
comme I'assurance d'une source d'approvisionnement sure . Dans ces industries,
on s'ecarte peu du prix etabli . Aucune entreprise ne demande plus que ce prix
et, dans des conditions normales, aucun client ne paie davantage . Les produc-
teurs ne sont pas enclins a demander moins ; car ils savent que les principaux
concurrents dont la part du marche est menacee d'erosion abaisseront, eux
aussi, leurs prix sur-le-champ . Le parallelisme conscient produit normalement
des prix courants identiques et, ordinairement, des prix de transaction pratique-
ment identiques . L'augmentation des prix peut se produire presque simultane-
ment, sans accord formel ni entente tacite .
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L'Alberta Automotive Retailer's Association a donne un exemple de cette
attitude en 1976 dans le memoire qu'elle presentait a 1'assemblee legislative de
1'Alberta au sujet des politiques d'etablissement des prix des societes
petroli8res :

Le prix de gros fait aux detaillants d'essence est un « prix administre )) . 11
est pratiquement uniforme, ne variant normalement pas plus que d'une
fraction de cent d'une grande societe a I'autre . Lorsqu'une societe impor-
tante augmente son prix de gros, comme I'Imperiale 1'a fait la semaine
derniere, les autres societes 1'augmentent d'habitude immediatement de
montants presque identiques . Nous pouvons nous attendre incessamment a
1'annonce d'augmentations correspondant a celle de 1'Imperiale . L'augmen-
tation des prix de l'industrie petroliere est conforme au modele commun a
l'oligopole que les economistes appellent parallelisme conscient .

Darts son ouvrage intitule How Much Price Competition : The Pre-

requisites of an Effective Canadian Competition Policy et publie en 1970,
Milton Moore definit en ces termes 1'enigme que pose la politique de concur-
rence :« L'hypothese cle dans 1'analyse du comportement des oligopoles, c'est
que la plupart utilisent des methodes convenues de fixation des prix qui ne
peuvent etre distinguees de la collusion tacite presque universellement reprou-
vee . b 11 ajoute que la collusion formelle peut etre reglementee, mais que le
parallelisme conscient est extremement difficile a deceler et encore plus
difficile a prouver, et qu'il est impossible d'empecher que les entreprises
reconnaissent chacune pour leur part leur dependance mutuelle et agissent en
consequence . Mais les repercussions de ces trois comportements sont
semblables .

Meme si aucun des elements habituels de I'accord formel, tel qu'il est
defini par les tribunaux dans les cas de conspiration, ne se retrouve dans le
parallelisme conscient, les repercussions economiques de ce dernier peuvent
etre aussi nefastes que celles de la conspiration . Les prix peuvent etre mainte-
nus pendant de longues periodes a des niveaux bien superieurs a ceux qui
prevaudraient dans des conditions de concurrence . Les innovations et les
changements technologiques peuvent etre paralyses ou ralentis . Une capacite
excedentaire peut subsister pendant de longues periodes, constituant un far-
deau pour le consommateur tout en faisant obstacle a 1'entree de nouveaux
concurrents . En outre, le parallelisme conscient peut faire monter la courbe des
couts des grandes entreprises, a cause des inefficacites qui se glissent dans la
production et la distribution en 1'absence de pressions exercees par les concur-
rents . Cette inefficacite entraine le gaspillage de ressources precieuses et une
perte pour la societe en general .

Les hommes d'affaires, et meme certains economistes, soutiennent que le
comportement parallele des oligopolistes, particulierement en ce qui concerne
les produits homogenes, est necessaire et qu'en fait il prouve que les forces de la
concurrence s'exercent . Par exemple, dans leur expose conjoint devant un
comite de la Chambre au sujet du projet de loi C-13, lequel a precede le projet
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de loi C-42, 12 des plus grandes corporations canadiennes ont declare que le
parallelisme conscient peut decouler de gestes completement independants
poses par des personnes qui livrent une concurrence active par des moyens
analogues . Le groupe des societes du Canadien Pacifique affirme dans son
memoire que « le parallelisme conscient constitue une caracteristique normale
et naturelle de la concurrence sur le marche . Le vrai concurrent cherche
ordinairement a regler unilateralement ses conditions et ses produits sur ceux
de 1'autre » . L'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilieres
soutient dans son expose que « des considerations d'ordre concurrentiel dictent
des politiques paralleles a 1'interieur de nombreux oligopoles » . La Compagnie
petroliere Imperiale est d'avis que « sur un marche oligopoliste, les entreprises
doivent normalement reconnaitre leur dependance reciproque a cause de leur
petit nombre . Elles sont aussi contraintes, bien souvent, de suivre des politiques
paralleles ou de poser des gestes analogues . Par exemple, tout vendeur doit
pouvoir concurrencer un prix plus bas offert par un concurrent qui vend sur un
meme marche, sous peine de perdre des clients . Lorsque la demande est
soutenue et que les prix augmentent, le vendeur qui n'emboite pas le pas a un
concurrent qui hausse ses prix risque de perdre des profits . Lorsqu'un vendeur
fait de la reclame sur un certain marche, ses concurrents doivent normalement
en faire autant )) . Les hommes d'affaires pretendent que le parallelisme et les
comportements analogues ne doivent pas etre assujettis aux lois sur la politique
de concurrence, parce qu'ils decoulent de decisions que prennent, independam-
ment les unes des autres, les entreprises en cause.

W. T. Stanbury et G. N. Reschenthaler concluent dans un article a
paraitre dans le Osgoode Hall Law Journal, sous le titre "Oligopoly and
Conscious Parallelism : Theory, Policy and the Canadian Cases", que dans
le contexte d'un oligopole, le comportement u independant P des entreprises
individuelles peut signifier uniquement qu'elles prennent leurs decisions sans
essayer de communiquer avec les autres entreprises du secteur (sauf par les
gestes qu'elles posent et qui, il va sans dire, renseignent les autres) . Cela ne
veut pas dire que les entreprises dominantes d'un oligopole refusent de recon-
naitre leur interdependance . Comme les auteurs le font remarquer, demander a
un oligopoliste de faire preuve d'independance en ne tenant aucun compte des
gestes et des reactions de ses concurrents, c'est lui demander de se comporter
de fagon irrationnelle .

A notre avis, empecher les oligopolistes d'apparier leurs prix a ceux des
concurrents equivaudrait a modifier sensiblement les regles du marche . Il ne
s'ensuivrait pas necessairement un chaos total, mais le marche en serait
fortement ebranle et le comportement parall'ele ne serait probablement pas
elimine de toute faqon . II serait extremement difficile d'executer des ordonnan-
ces interdisant le comportement parallele, qu'il s'agisse de produits normalises
ou de produits differencies . Empecher les entreprises de demander des prix
identiques dans un secteur ou le produit et le service ne sont essentiellement pas
differencies aurait peut-etre pour effet de les pousser a adopter des ecarts de
prix insignifiants que pourraient compenser des differences de service
marginales .
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Le parallelisme conscient dans les cas de coalitio n

Avant de passer a la politique gouvernementale en matiere de parallelisme

conscient, il serait utile d'examiner quelques cas recents . Les conspirations
relatives a la fixation des prix et au partage du marche qui restreignent
indument la concurrence sont illegales au Canada depuis 1889 . Dans des

proces recents, ceux de Armco, de Large Lamps et de Atlantic Sugar, les
defendeurs ont pretendu que leur comportement equivalait au parallelisme
conscient et que meme un comportement presque parallele ne constituait pas

une conspiration au sens de la Loi relative aux enquetes sur les coalitions .

Dans 1'affaire Armco, les entreprises ont ete declarees coupables parce que le
juge Lerner a deduit qu'un accord avait ete conclu pour adopter des prix
courants communs, meme s'il n'existait aucune preuve documentaire ou orale
d'un tel accord . u La publication de ces prix courants etait anodine en elle-
meme, a declare le juge, mais le simple bon sens nous dit qu'il est improbable,
voire impossible, que cc concurrent progressiste et energique se serait expose
encore une fois a voir d'autres entreprises refuser de suivre les prix indiques,
sans avoir 1'assurance que les autres membres de l'industrie 1'appuieraient le
cas echeant . Le simple fait que les prix se soient stabilises presque immediate-
ment rend toute autre conclusion non seulement improbable, mais inconceva-
ble . 11 fallait un accord tacite et cet accord a ete conclu, comme en font
indubitablement foi les resultats . u Dans le cas de Large Lamps, La reine c .
Compagnie Generale Electrique du Canada Ltee et autres, le juge Pennell a
conclu a 1'existence d'un accord, mais il disposait d'au moins huit documents
prouvant 1'existence de communications directes entre les trois entreprises au
sujet d'un plan de vente commun et de prix communs . II ne parvenait pas a
« assimiler la tres grande uniformite des mesures prises par les accuses a du
parallelisme conscient du point de vue des prix n . Dans une certaine mesure,

1'affaire Large Lamps est un cas classique de conspiration, en ce sens que la
decision de la cour est fondee sur des preuves ecrites ou orales . Bien que les lois
sur la conspiration admettent qu'on puisse conclure a 1'existence d'un accord,
en s'inspirant uniquement de preuves circonstantielles, le droit penal exige
(suivant la regle invoquee dans la cause Hodge) que les conclusions soient
compatibles avec 1'etablissement d'un accord illegal et en contradiction avec
toute autre conclusion rationnelle . C'est la une preuve rigoureuse et difficile a
faire lorsqu'il s'agit de juger le cas typique du parallelisme conscient des
entreprises d'un oligopole .

Dans I'affaire Atlantic Sugar, qui met en cause les trois plus grandes

raffineries de I'Est du Canada (la Couronne a ete deboutee mais elle va en
appel), le juge Mackay a declare que o la conformite des prix et I'analogie des
prix courants caracterisent une industrie oligopoliste et peuvent fort bien
decouler de decisions prises en toute independance » ou resulter d'un accord . En

I'absence de preuves documentaires, il n'etait pas dispose a conclure a 1'exis-
tence d'un accord et il a acquitte 1'accuse . Quant a I'autre chef d'accusation,
selon lequel les prevenus se seraient entendus pour se partager le marche, le
juge a conclu que le partage traditionnel du marche resultait d'un accord
tacite, mais que la concurrence n'avait ete ni entravee ni indument restreinte . 11
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parait evident que les lois existantes ne permettent pas de faire face carrement
au parallelisme conscient .

Concurrence virtuelle et fixation des prix par un oligopol e

Dans bien des industries canadiennes et americaines a structures d'oligo-
poles, il y a moyen d'entraver la fixation de prix superieurs a la normale et
d'autres pratiques restrictives de la concurrence lorsque les acheteurs peuvent
se tourner vers des fournisseurs qui ne fabriquent ni n'offrent ordinairement le
produit en question . Des entreprises qui produisent des biens ou des services
connexes peuvent parfois acceder facilement au nouveau secteur, surtout si
elles disposent de la technologic et du financement requis, et sont capables
d'obtenir le personnel et les reseaux de distribution necessaires . Cette concur-
rence «virtuelle o peut venir, croit-on, des grandes entreprises faisant partie de
secteurs connexes ou, parfois, de conglomerats .

La force de cette concurrence virtuelle et son importance pour empecher
la hausse du niveau des prix et des benefices, au sein de l'oligopole, dependent
des barrieres a 1'entree . L'acces au secteur est parfois tres difficile lorsqu'il
existe des brevets d'invention que les nouvelles entreprises ne peuvent acquerir
a un cout raisonnable, des marques nettement identifiees, une taille minimale
d'efficacite de nature a dissuader les investisseurs, de gros handicaps en
matiere de couts pour la production a petite echelle, ou encore, une penurie
de personnel, de machinerie, d'emplacements ou de matieres premieres .
Mais si les barrieres a 1'entree n'entravent pas suffisamment 1'acces au
secteur, la concurrence virtuelle peut empecher, dans une bonne mesure, le
recours a un pouvoir qui, autrement, pourrait etre exerce au sein d'une
structure oligopoliste .

Plusieurs personnes qui se sont presentees devant la commission ont pane
de I'existence de cette concurrence « virtuelle » . D. G. Hartle, par exemple, a
presente cette notion de faqon plus complete :

Je ne veux pas donner a entendre que le systeme du marche fonctionne si
bien que des millions d'investisseurs interesses recherchent sans cesse de
petits avantages possibles et sautent sur les occasions des qu'elles se
presentent . Mais je crois reellement que la concurrence ou la menace de
concurrence empeche I'augmentation des taux de rendement . Cette con-
currence peut provenir des importations ou de la modification des gammes
de produits ou des politiques de fixation des prix des entreprises existantes,
ou encore de 1'acces de nouvelles entreprises au secteur ou de I'acceptation
de nouveaux produits et services qui remplissent la meme fonction mais ne
sont pas identiques aux produits et services deja offerts .

Quoique la commission reconnaisse l'importance du role que peuvent jouer
ces concurrents virtuels, I'influence qu'ils peuvent exercer sur la concurrence a
tout de meme des limites. Au Canada, ces barrieres a 1'entree sont souvent
considerables . La commission recommande de tenter par tous les moyens
possibles d'encourager les nouvelles entreprises a investir dans des industries
concentrees et d'empecher les entreprises existantes d'elever des barrieres a
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1'entree au secteur . Les recommandations de la commission visent a faciliter
1'acces aux secteurs industriels en reduisant la latitude dont jouissent les
grandes entreprises en matiere de concurrence . La Loi sur l'examen de
l'investissement etranger a eu pour effet de rendre tres difficile aux entreprises
etrangeres 1'acces a bien des industries canadiennes .

L'oligopole et la publicit e
La question de savoir s'il existe un rapport marque entre la publicite et la

concentration des industries, ou entre la taille des entreprises et les benefices a
fait l'objet d'une vive controverse. Selon certains economistes, la theorie du
comportement de I'oligopole prevoit que la publicite et la concentration agiront
l'une sur 1'autre : la publicite haussera les barrieres a 1'entree dans une
industrie et augmentera done la concentration et, d'autre part, les entreprises
faisant partie d'industries concentrees se feront une concurrence non pas des
prix mais de la publicite . Les entreprises membres d'industries concentrees
essaient souvent d'empecher d'autres entreprises d'acceder a leur secteur en
differenciant leur production par la mise en marche d'une gamme etendue de
produits semblables . La publicite est utilisee pour donner a un produit une
marque de commerce si bien implantee que les consommateurs ne se tourne-
ront pas vers les produits d'autres entreprises, meme s'ils se vendent a meilleur
compte . Dans 1'industrie automobile, par exemple, la modification annuelle des
modeles et l'introduction de toute une gamme de produits a eu pour effet
d'accroitre considerablement la taille minimale d'efficacite des entreprises . La
publicite sert a la fois a differencier les divers modeles et a persuader les
consommateurs d'acheter en fonction de la modification annuelle de ces
modeles . En outre, lorsqu'i1 y a economies d'echelle dans la publicite, les
grandes entreprises sont peut-etre en mesure de fermer 1'acces du secteur aux
petites entreprises . Ainsi, les entreprises dominantes d'industries concentrees
ont-elles souvent recours a la publicite pour hausser les barrieres a 1'entree .

Les entreprises d'industries concentrees qui sont au courant des reactions
des autres entreprises en matiere de prix et de production leur font ordinaire-
ment concurrence par la publicite, afin d'eviter des guerres de prix couteuses .
Plusieurs economistes americains concluent qu'iI y a, dans les industries de
biens de consommation, un rapport direct entre I'intensite de la publicite, les
benefices et la concentration . Et pourtant, rien ne prouve encore qu'il y a la des
liens de cause a effet . Selon 1'economiste americain Yale Brozen, la publicite
est avantageuse parce qu'elle est surtout axee sur les nouveaux produits d'une
industrie et est utilisee davantage par les petites entreprises, et aussi parce
qu'elle affaiblit la fidelite aveugle a une marque et est associee a des biens de
qualite superieure et uniforme . A son avis, n la publicite rend le marche

concurrentiel » . Dans une etude parallele sur les avantages de la publicite,
parue en 1972 dans le Journal of Law and Economics, Lee Benham soutient
que dans l'industrie des lunettes, « les prix sont de beaucoup inferieurs dans les
Etats qui permettent la publicite u . Se fondant sur ces recherches, la commis-
sion conclut que la publicite faite par les petites entreprises ou par les nouveaux
venus augmente la concurrence ; egalement, meme si ]a publicite faite par les
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entreprises dominantes a pour effet de restreindre la concurrence, les barrieres
a I'entree sont, a tout prendre, bien moins elevees lorsqu'il y a publicite .

Les organisateurs de marches reconnaissent, et les recherches demontrent,
que les marques de commerce peuvent etre classees, selon 1'accueil que leur fait
le consommateur, en deux categories : les grandes marques et les marques
independantes . Les acheteurs passent souvent d'une marque a une autre a
I'interieur de chaque groupe, mais ne changent pas souvent pour une marque
d'un autre groupe. En d'autres termes, I'acheteur des Corn Flakes de Kellogg
peut a l'occasion acheter les cereales de General Mills Incorporated, General
Foods Corporation et Quaker Oats Company, qui font l'objet d'une large
publicite, mais il achetera rarement les cereales bon marche auxquelles on ne
fait pas de reclame, ou les cereales de marques privees . Le nouveau producteur
a done deux choix : s'astreindre a des frais tres eleves s'il veut depasser le seuil
de la reclame et faire concurrence aux geants, ou bien se contenter d'une part
du marche relativement faible des cereales non annoncees . A cause des couts
eleves de I'acces a un secteur qui est stimule par la publicite et le fort risque
qu'il comporte, presque tous les nouveaux venus se cantonnent dans le secteur
sans publicite, ou le prix de revient est bas et les risques, assez faibles . Les
entreprises du secteur stimule par la publicite peuvent faire valoir leurs
nouveaux produits et d'autres caracteristiques etrangeres aux prix et, en
general, se comporter en oligopolistes sans fermer vraiment I'acces au secteur .

Certains pays, notamment les ttats-Unis et le Royaume-Uni, ont constate
qu'une publicite intense aboutit a des monopolisations conjointes et, ces
dernieres annees, les organismes de reglementation et les tribunaux ont propose
et applique certaines amorces de solution . En 1970, les fabricants de cereales
pretes a se rv ir ont ete accuses d'infraction a ]'article 5 de la Federal Trade
Commission Act des Lats-Unis . La Federal Trade Commission a allegue que
Kellogg, General Mills, General Foods et Quaker Oats avaient adopte des
pratiques visant a la rrionopolisation illegale du marche des cereales pretes a
servir . Elie a fait valoir que leur publicite intensive moussait des marques de
commerce qui dissimulaient la nature veritable des produits et creaient une
differenciation artificielle entre eux ; les defendeurs pouvaient ainsi plus facile-
ment majorer les prix et exclure la concurrence .

La FTC a propose que ces entreprises se departissent de certaines de leurs
installations, qu'elles permettent provisoirement I'autorisation sans redevances
des marques de commerce et qu'elles n'aient pas la permission d'absorber
d'autres fabricants de cereales ni d'offrir des services d'etageres aux detaillants .
Au debut de 1978, 1'affaire etait encore en litige .

Au Canada, le seul cas juge en vertu de la Loi relative aux enquetes sur
les coalitions qui ait entraine une restriction de la publicite avait trait a une
ordonnance d'interdiction rendue, du consentement des parties, a la suite d'une
accusation de monopole (I'affaire n'est pas passee en jugement) contre Canada
Safeway Limited; l'ordonnance a limite les frais de publicite et de promotion
de I'entreprise, a Edmonton et a Calgary, de 1974 a 1978 . II lui a aussi ete
interdit, pendant cette periode, de dire directement ou indirectement dans sa
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publicite que ses magasins de Calgary et d'Edmonton offraient des reductions
de prix .

Toute decision de principe visant it restreindre les depenses publicitaires
pour stimuler la concurrence (ou empecher le (( gaspillage »), doit tenir compte
de I'intensite reelle de la publicite des entreprises au Canada . M . E. Porter
(dans Caves et autres) conclut que le niveau de publicite des industries de
detail de biens de consommation est, en termes de pourcentage des ventes, bien
moins eleve au Canada qu'aux Etats-Unis .

Compte tenu de ces diverses realites, la commission ne voit aucun ensem-
ble de lois et de politiques gouvernementales, abstraction faite de celles qui
repriment actuellement la publicite frauduleuse ou trompeuse, auxquelles le
gouvernement pourrait avoir recours, pour des raisons economiques, afin de
limiter de faqon generale la *publicite des entreprises faisant partie d'industries
concentrees . 11 pourrait etre utile et judicieux, dans certains cas, de limiter la
publicite des entreprises dominantes faisant partie d'industries oligopolistes de
biens de consommation parvenues a un stade de plein developpement .

L'oligopole et 1'evolution technologiqu e
Le rythme auquel les entreprises et les industries creent de nouveaux

produits et de nouvelles techniques de production et de commercialisation
figure parmi les mesures du rendement que nous avons deja enumerees . De
nombreuses etudes statistiques relient la structure du marche a un aspect ou
1'autre de l'innovation, mais il n'y a pas uniformite d'opinions it cc sujet .

La theorie qui tente d'etablir un lien entre ]a structure du marche et
l'evolution technologique s'appuie sur une serie d'hypotheses. D'un cote, il y a
la theorie de J . A . Schumpeter et J . Kenneth Galbraith scion laquelle la
structure industrielle d'oligopole est celle qui favorise le plus le changement
technologique . L'essence de cette these est que la mainmise sur le marche est
necessaire pour favoriser l'innovation, laquelle est essentielle a la concurrence,
au progres et au developpement . C'est cc que soutient Galbraith dans Ameri-
can Capitalism (1952). II conclut que les entreprises ont besoin des gros
benefices reserves aux innovateurs des industries oligopolistes pour les encoura-
ger a accepter les risques eleves que comportent la recherche et le developpe-
ment, le lancement de nouveaux produits, ainsi que 1'implantation de nouveaux
procedes .

L'hypothese Schumpeter-Galbraith suppose qu'il peut y avoir conflit entre
deux mesures du rendement : la repartition efficace des ressources et le
progres. C'est la justement, une question qui a laisse perplexes les decisionnai-
res et inquiete notre commission . Si Schumpeter et Galbraith ont raison, les
mesures destinees a reduire 1'emprise sur le marche ou a briser les oligopoles
afin de favoriser I'allocation efficace des ressources risquent fort de ralentir
l'evolution technologique . Comme Scherer et Markham l'ont fait remarquer,
une mauvaise repartition des ressources due it une situation d'oligopole peut
else rapidement corrigee par 1'acceleration des changements technologiques
provoquee par 1'innovation .
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Une theorie differente, mise de 1'avant par d'autres economistes au cours
des annees, est enoncee par C . Kaysen et D . F. Turner dans Antitrust
Policy : an Economic and Legal Analysis (1959). Selon eux, ]a concurrence
est une condition importante, voire essentielle, du changement technologique
dans une industrie, et 1'emprise sur le marche est plutot nuisible que favorable .
La concurrence pousse les entreprises a innover afin de defendre leur position
sur le marche au moyen de nouveaux produits et d'une production plus
efficace . Elie soulage, au moins temporairement, de 1'incessante lutte des prix .

De nombreuses etudes empiriques ont ete effectuees pour determiner les
rapports entre la structure du marche, la taille des entreprises et le changement
technologique . Pour en arriver a des conclusions empiriques, il faut que ces
recherches considerent les trois composantes du changement technologique :
I'invention, 1'innovation et l'application . Une etude approfondie faite par le
Marketing Science Institute de 1'Universite Harvard et fondee sur des donnees
recueillies au niveau de I'entreprise a permis de tirer trois conclusions
provisoires :

1 . La recherche et le developpement rapportent beaucoup plus de profits aux
entreprises integrees qu'aux entreprises non integrees ;

2 . la recherche et le developpement sont plus rentables pour les societes qui
ont' une grande part du marche que pour celles qui n'en ont qu'une faible
part ;

3 . la recherche et le developpement sont plus rentables pour les grandes
societes .

Les autres etudes concluent, de faqon generale, que la concentration
favorise 1'innovation a I'interieur de 1'entreprise jusqu'a un certain seuil, apres
quoi il n'y a plus de rapport positif entre les deux. Scherer, par exemple,
affirme que la « vigueur technologique » augmente jusqu'a cc que le ratio de
concentration de quatre entreprises atteigne de 50 a 55 %, apres quoi 1'augmen-
tation de la concentration a pour effet de diminuer l'innovation . II convient de
rappeler la conclusion du chapitre in au sujet de la rentabilite de la recherche
et du developpement selon la taille de I'entreprise : dans beaucoup d'industries,
les grandes entreprises font relativement beaucoup de recherche et de develop-
pement et le rendement de ces initiatives y est passablement plus eleve que chez
les petites entreprises . Cependant, les grandes entreprises qui fabriquent des
produits sans rapport entre eux n'ont pas part iculierement avantage a susciter
la recherche et le developpement internes ou a adopter l'innovation. II faut
souvent compter sur les grandes entreprises pour assumer les couts et les
risques tres eleves qui sont associes aux grands projets de recherche et de
developpement .

Les industries canadiennes a forte concentration, ou la concurrence des
prix est faible, sont moins portees a introduire de nouveaux produits et
procedes . Les entreprises d'industries oligopolistes a concentration moyenne
sont plus portees a obtenir de nouveaux produits et procedes par le truchement
de licences, car celles-ci risquent peu de bouleverser le regime des prix au sein
de leur secteur. D'autre part, 1'adoption de nouvelles techniques de production
rend souvent les installations et l'outillage desuets ; les entreprises d'industries a
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forte concentration peuvent tenter de prolonger la vie de leurs immobilisations
en ralentissant le rythme d'adoption de nouvelles techniques . Cette strategie ne
peut reussir que dans un oligopole bien coordonne ou la concurrence des
importations est minime et ou tous les concurrents s'abstiennent formellement,
ou implicitement, d'introduire des innovations .

Le Canada peut donc se trouver pris entre la necessite d'avoir de grandes
entreprises capables de mener a bien de vastes programmes de recherche et de
developpement, et le fait que de grandes entreprises supposent ordinairement
l'existence d'industries concentrees . Lorsque la concentration est elevee, cepen-
dant, les entreprises peuvent s'isoler des pressions concurrentielles, et done
s'engager moins souvent dans des activites d'innovation et aussi obtenir moins
de nouveaux produits et procedes par voie de licences . En matiere de licences,
le succes n'est pas reserve qu'aux seules grandes entreprises ; l'obtention de
licences est un moyen dont les petites entreprises peuvent se servir pour defier
les entreprises dominantes d'oligopoles .

La commission n'a pu tirer de conclusions tres nettes au sujet du rapport
entre la concentration et 1'innovation, bien qu'il soit evident que les grandes
entreprises sont mieux preparees a prendre les risques inherents a la recherche
et au developpement a grande echelle . Le transfert de produits et de procedes
par voie de licences nous semble offrir aux nouvelles entreprises un moyen
d'acceder aux industries concentrees et d'y accroitre la concurrence. Nous
recommandons, comme l'a deja fait le Conseil des sciences du Canada, que le
gouvernement s'efforce d'augmenter le taux d'innovation par voie de licences,
particulierement dans le cas des petites entreprises .

L'oli.gopole et I'inflatio n
D'apres I'opinion populaire, les grandes entreprises d'oligopoles ont le

pouvoir de majorer les prix et de faire absorber par les consommateurs toute
I'augmentation des couts, relevant ainsi le taux d'inflation, ce que ne peuvent
faire les entreprises d'industries plus concurrentielles . Cet avis a ete exprime
dans plusieurs memoires et dans divers temoignages. La commission n'a pas

fait de recherches precises a ce sujet ; nos observations sont done fondees sur les
recherches d'autres personnes, ainsi que sur les memoires et les temoignages
recueillis . Le rapport entre l'oligopole et I'inflation est complexe . 11 nous semble
que certaines generalisations valables sont possibles, bien que les incidences de
la politique a suivre soient moins nettes .

Au cours des trente dernieres annees, les economistes ont cherche a
decouvrir une base theorique et des donnees empiriques indiquant le role, s'il
existe, de 1'emprise sur le marche dans la creation et le maintien de pressions

inflationnistes . Apres la Seconde Guerre mondiale et jusqu'a la fin des annees
cinquante, on a cru generalement que I'inflation etait due a une demande
excessive, ordinairement provoquee par des deficits gouvernementaux finances
grace a un accroissement de la masse monetaire . 11 s'agit de la theorie dite de

« l'inflation par la demande » . On a tout de meme reconnu que, bien souvent,
les prix ont commence a monter pendant une reprise economique, bien avant
que la pleine utilisation de Ia main-d'ceuvre et des ressources ait ete atteinte .
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Apres la periode inflationniste de 1955 a 1958, et en particulier a la suite
de I'enquete sur le prix de I'acier qui a eu lieu aux Etats-Unis en 1959, certains
economistes ont commence a se rendre compte que, dans une situation de faible
demande, la conjoncture ou de grandes societes et de puissants syndicats
accompagnent une emprise sur le marche pouvait provoquer une n inflation par
les couts » . Selon cette theorie, les salaires, particulierement ceux des travail-
leurs syndiques d'industries oligopolistes, montaient plus rapidement que la
productivite, les prix augmentaient en consequence, et les pouvoirs publics, plus
sensibles au chomage qu'a l'inflation, soutenaient ]a spirale des prix et des
salaires en suivant des politiques expansionnistes dans les domaines monetaire
et fiscal .

On cite souvent le cas de l'industrie de 1'acier, au Canada et aux
Etats-Unis, pour montrer qu'une industrie qui a une emprise sur le marche
peut, sous ]'influence d'un puissant syndicat, provoquer une augmentation des
prix et des pressions inflationnistes dans le reste de I'economie, alors qu'existe
une recession caracterisee par une diminution de la demande . Par le passe, il y
a eu plusieurs periodes pendant lesquelles les prix de 1'acier ont augmente
subitement, malgre une regression de la demande et malgre des cofits stables et
une forte capacite excedentaire . 11 a ete reconnu depuis que dans certains cas
(particulierement entre 1953 et 1959), il s'agissait d'augmentations de rattra-
page destinees a recouvrer les marges de benefice traditionnelles . La Steel
Company of Canada souligne dans son memoire que les augmentations du prix
de l'acier, en regle generale, sont en retard sur celles des couts de production .
Les producteurs d'acier, selon cette societe, jouent constamment la carte du
rattrapage » dans leurs politiques des prix .

Cc phenomene de « fixation de prix de rattrapage)) peut s'expliquer en
partie par 1'utilisation commune de prix-cibles par la plupart des grands
fabricants canadiens et par des entreprises de secteurs reglementes telles que
Bell Canada et Hydro-Ontario . La fixation de prix-cibles consiste a determi-
ner, pour des produits, des groupes de produits et des divisions de produits
specifiques, des prix susceptibles d'assurer un rendement moyen predetermine
du capital investi ou des ventes de la societe (ou une certaine somme de
benefices en dollars) . La caracteristique principale du procede de fixation de
prix-cibles est qu'il se fonde sur le volume estimatif des ventes pour fixer le
prix, plutot que de s'appuyer sur le prix pour estimer le volume des ventes .
Lorsque la demande flechit et que l'utilisation de la capacite diminue, les
entreprises qui fixent leurs prix en fonction d'un taux de rendement predeter-
mine augmentent leurs prix lorsqu'elles croient que la demande West pas
conditionnee par le prix . De meme, lorsque la demande et l'utilisation de la
capacite augmentent, les entreprises qui fixent des prix-cibles ne haussent pas
toujours leurs prix immediatement . Lorsque la demande est stable, seuls des
changements dans le cout unitaire normalise de la main-d'oeuvre et des
materiaux peuvent faire fluctuer les prix au cours d'une periode donnee .
Autrement dit, les prix ne baissent pas necessairement lorsque la demande
diminuc, mais ils augmentent en meme temps que les couts .

Si les entreprises d'industries oligopolistes ne modifient pas completement
leurs prix pour repondre aux fluctuations de la demande, elles doivent soit
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accepter de financer de brusques variations de leurs stocks, soit etre en mesure
de modifier rapidement le volume de la production, peut-etre par des mises a
pied. Ainsi, une plus grande instabilite des stocks ou de 1'emploi peut etre le
prix a payer pour stabiliser davantage les prix . En fait, une des caracteristiques
de l'industrie oligopoliste est que la production y varie beaucoup plus que
les prix .

Vers le milieu des annees soixante-dix, alors que le chomage et l'inflation
sevissaient dans presque tous les pays occidentaux industrialises, de nombreux
economistes et technocrates en sont venus a se dire que l'inflation pouvait
resulter soit d'une demande excessive, soit d'une augmentation des coats
traduisant une emprise sur le marche, soit souvent des deux a la fois . Comme
nous 1'avons deja mentionne, la politique fiscale et, surtout, monetaire du
gouvernement a du, sous les pressions de nombreux groupes de la societe, tenir
compte de ces augmentations des coats et des prix ; a cette fin, 11tat a adopte
des politiques generalement expansionnistes financees par 1'accroissement de la
masse monetaire . Suite a une augmentation des coats, le changement initial des
prix peut etre le meme dans les industries concentrees que dans les industries
non concentrees, mais dans les premieres, les entreprises et leurs grands
syndicats ont la puissance politique et la maitrise du marche necessaires pour
maintenir des prix eleves lorsque la demande flechit .

Plusieurs etudes ont tente de determiner empiriquement ce rapport . Dans
une etude de profil qui est probablement la plus complete sur le comportement
des prix, Leonard Weiss a constate qu'aux ttats-Unis, entre 1953 et 1959, le
niveau des prix a augmente plus rapidement dans les industries concentrees .
Cependant, entre 1959 et 1963, on n'a decele aucun rapport entre les niveaux
de concentration et les hausses de prix . De 1967 a 1969, periode d'inflation par
la demande, les prix ont, de fait, augmente davantage dans les industries moins
concentrees . J . Fred Weston et Steven H . Lustgarten ont analyse de nouveau
toute la periode de 1953 a 1969 (qui comptait des periodes d'inflation par la
demande et des periodes d'inflation par les couts) et n'ont decele, dans
]'ensemble, aucun rapport statistique entre la concentration et le comportement
des prix . De nombreux economistes ont interprete les constatations reunies de
Weiss et de Weston et Lustgarten comme preuve que la concentration indus-
trielle produit une inflation a a retardement , provoquee par les vendeurs, qui
peut se manifester en meme temps que l'inflation par la demande (ou indepen-
damment de celle-ci) . Dans son analyse de cette preuve empirique effectuee en
1975 pour le Conseil de stabilisation des prix et des salaires des ttats-Unis,
Beals a aussi conclu que par rapport aux prix des industries competitives, les
prix des industries concentrees ont moins augmente pendant les periodes de
demande excedentaire et ont augmente davantage pendant les periodes de
demande insuffisante, mais que sur une longue periode, les prix n'ont pas
augmente plus rapidement dans les industries oligopolistes que dans les indus-
tries ou regne la concurrence .

K. Dennis et D . G. McFetridge ont tire les memes conclusions, en 1973,
au cours des travaux qu'ils ont faits pour la Commission canadienne des prix et
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des revenus . Ils ont conclu qu'il n'y avait pas lieu de croire que 1'oligopole
favorise ou accentue I'inflation . Selon Dennis :« 11 y a lieu de conclure que ni la
taille des grandes entreprises ni la forte concentration ne sont, a elles seules,
susceptibles d'allumer ou d'attiser des flambees inflationnistes periodiques ; un
fort taux de concentration risque tout au plus d'affaiblir la facilite de 1'econo-
mie a retrouver son equilibre a des prix plus bas en periode de recession . »

McFetridge conclut qu'il n'y a pas de rapport evident entre la structure du
marche, telle qu'elle est ici definie, et le comportement des prix . I1 n'y a pas
lieu de croire, dit-il, qu'une politique de deconcentration du marche puisse
rendre les outils de politique macro-economique plus efficaces contre 1'infla-
tion . S'inspirant de ces etudes, la commission en est arrivee a la conclusion que
le lien entre I'oligopole et l'inflation n'a pas ete etabli, notamment pour la
periode qui a precede la - stagflation » de 1975 a 1978 . En fait, le rajustement
differe des entreprises de secteurs oligopolistes peut avoir contribue a ralentir
la poussee inflationniste . Actuellement; il n'existe aucune preuve, a part celles
qui se fondent sur I'empirisme le moins serieux, qui permette d'etablir un
rapport direct entre l'oligopole et I'inflation pendant une periode de chomage
soutenu accompagne d'une forte inflation . Pour le moment, la commission ne
voit aucune raison, pour le gouvernement, de prendre des mesures contre les
entreprises d'industries oligopolistes sous pretexte qu'elles auraient censement
contribue aux pressions inflationnistes .

Quatre etudes importantes ont ete effectuees sur le rapport qui existe, au
Canada, entre la concentration industrielle, les ecarts prix-couts et les benefi-
ces . En general, les resultats de ces etudes confirment 1'hypothese selon laquelle
I'augmentation de la concentration industrielle est associee a des marges de
benefices et des ecarts prix-couts plus prononces, toutes les autres variables
restant constantes . Harry Bloch, dans un article paru en 1974 dans la Revue
canadienne d'economique, ainsi que Richard Caves, dans son rapport a la
commission, ont conclu que des tarifs douaniers eleves (ou une faible penetra-
tion des importations) etaient necessaires, en plus d'une forte concentration,
pour permettre aux entreprises d'accroitre leurs marges beneficiaires .

A. Michael Spence (dans Caves, et autres) conclut qu'en general les
marges beneficiaires des entreprises et industries de son echantillon etaient plus
fortes aux ttats-Unis qu'au Canada, en depit des taux de concentration plus
eleves qui existent dans la plupart des industries canadiennes . L'etude conclut
que, au Canada, les marges beneficiaires sont coincees entre des prix de revient
eleves, d'une part, et le prix des biens importes, d'autre part . Ces prix de
revient eleves peuvent aussi etre attribuables a des inefficacites resultant du
climat peu competitif qui existe dans bien des industries canadiennes . Lors-
qu'une industrie concurrentielle devient oligopoliste, les entreprises de cc
secteur d'activite ont peut-We tendance a accepter une augmentation defini-
tive des prix lorsqu'elles reconnaissent leur interdependance et agissent en
consequence. Une augmentation du taux de concentration peut provoquer une
hausse du taux d'inflation, mais, comme nous I'avons indique au chapitre 1 1, il
n'y a pas eu d'augmentation globale du niveau de concentration industriel au
Canada ces dernieres annees .
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LES TENDANCES OLIGOPOLISTES

La monopolisation conjoint e

En novembre 1977, le bill C- 13 modifiant la Loi relative aux enquetes sur
les coalitions a ete adopte en premiere lecture a la Chambre des communes . 11
remplaqait le bill C-42 depose en mars et contenait une nouvelle disposition
civile sur la monopolisation conjointe (article 31 .73) . Aux fins de la loi, la
« monopolisation conjointe » designe une situation dans laquelle un petit
nombre de personnes, qui ne sont pas toutes affiliees entre elles, parviennent a
controler sensiblement le marche, ou tentent de le faire, en adoptant des
orientations paralleles exclusives ou des comportements semblables qui ont
pour effet de restreindre 1'acces a un marche, d'interdire a un concurrent
1'acces aux sources d'approvisionnement ou aux debouches d'un produit, d'e1i-
miner un concurrent en fixant des prix abusifs, d'imposer des contraintes a un
concurrent, de prendre des mesures de represailles a son egard ou de reduire ]a
concurrence par d'autres procedes abusifs . Le bill prevoit la possibilite de
conclure a la monopolisation conjointe meme si I'orientation parall6le ou le
comportement semblable des entreprises ne supposent aucun accord ou arran-
gement entre elles . En presence d'une monopolisation conjointe, la commission
de la concurrence sera habilitee a rendre une ordonnance d'interdiction ou a
ordonner des mesures visant a redresser la situation et, si cela ne suffit pas a
retablir la concurrence, elle aura le droit d'exiger le dessaisissement .

Bien que la nouvelle mesure marque un progres par rapport au bill C-42,
la commission s'inquiete des propositions mises de 1'avant dans le nouveau bill
relativement a la monopolisation conjointe car, a son avis, elles vont au-dela
des mesures qu'elle juge necessaires pour proteger 1'interet public . Le gouver-
nement pourrait pretendre que ses propositions ne s'appliqueraient que lorsque
1'orientation parall6le entrainerait des prix abusifs ou des mesures d'exclusion .
Or, leur champ d'application eventuel est nettement plus etendu . Nous esti-
mons que le bill C-13 aurait plus de chances d'etre juste et efficace s'il
considerait les autres « interventions abusives » dont nous parlons plus bas non
pas comme decoulant de pratiques paralleles, mais plutot comme des manifes-
tations accompagnant habituellement une conduite de ce genre .

Le parallelisme conscient abusif
L'etude de plusieurs cas de parallelisme conscient ou de conspiration

latente deceles dans divers pays nous a fait entrevoir une demarche plus
fructueuse pour pallier le probleme de la monopolisation conjointe . Dans
presque toutes les causes de n comportement parall6le n qui ont fait l'objet de
condamnations par les tribunaux, au Canada ou ailleurs, il a fallu faire la
preuve d'un comportement allant au-dela de la simple adoption de moyens
d'actions paralleles destines a servir les interets mutuels des concurrents . Ce
comportement est maintenant connu sous le nom de u parallelisme conscient et

abusif u .
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Comme nous 1'avons deja signale, les entreprises dominantes d'un oligo-
pole ont naturellement tendance a vouloir agir en fonction de leur dependance
reciproque. 11 est assez rare que les membres d'un oligopole, meme lorsqu'ils
fabriquent un produit homogene, reussissent a coordonner leur comportement
sans se livrer a une ou plusieurs interventions abusives . 11 s'agit de techniques
qui depassent le simple parallelisme des moyens d'action et qui favorisent la
coordination des comportements des diverses entreprises de l'oligopole . Sans
ces gestes abusifs, cette coordination serait probablement moins efficace, les
politiques en matiere de prix et de produits coincideraient moins souvent, et
l'industrie serait plus vulnerable aux flambees de concurrence feroce et meme
« destructive » .

Plusieurs cas de « parallelisme abusif p illustrent bien le probleme . D'es
1914 aux Lats-Unis, il y a eu un cas de fixation parallele de prix par les
marchands de bois, accompagnee de la distribution, par I'association des
marchands, d'une liste des grossistes qui faisaient egalement de la vente au
detail . Les marchands au detail se sont mis a boycotter ces marchands en gros
de maniere individuelle et independante. Le geste abusif a consiste dans la
publication de cette liste . Dans un autre cas, en 1939, deux principales chaines
regionales de salles de cinema avaient envoye des lettres identiques aux huit
plus grands distributeurs de films. La lettre recommandait des regles de
distribution « souhaitables b des films qui passaient en premiere et elle mention-
nait les autres destinataires . Les huit distributeurs adopterent les regles recom-
mandees et a partir de la, les exploitants independants ne purent obtenir de
copies des films nouvellement sortis . La cour conclut a une entente delictueuse
resultant d'un geste de parallelisme abusif, c'est-a-dire la sollicitation d'une
action concertee de la part des distributeurs, qui savaient tous que leurs
collegues avaient requ des lettres identiques .

En 1967, a Montreal, dans 1'affaire de la Canadian Coat and Apron
Supply, les defendeurs (qui detenaient de 85 a 90 % du marche des serviettes
de toile sur 1'ile de Montreal) avaient forme une association, la Montreal
League of Linen Supply Owners . Celle-ci avait, entre autres, charge une
agence de detectives prives de surveiller les prix fixes pour les approvisionne-
ments de serviettes et de lui communiquer les noms des membres qui sollici-
taient la clientele des autres membres . En outre, l'organisation indemnisait les
membres des pertes subies lorsqu'ils vendaient en bas du prix coutant afin
d'ecarter les nouveaux venus . 11 est clair que les gestes de parallelisme abusif
sont, dans ce cas-ci, la surveillance et les activites connexes .

Dans plusieurs cas, au Canada et aux bats-Unis, 1'expedition a tous les
membres d'une association commerciale de listes de prix detaillees et de
donnees de facturation, accompagnees de nombreux details sur les operations
commerciales et les prix de vente inferieurs aux cours, a constitue une preuve
suffisante d'entente delictueuse . Dans le cas de ces associations commerciales,
I'abus tient a la distribution de donnees detaillees sur les prix de vente reels,
avec identification suffisante du fournisseur et de 1'acheteur pour permettre
aux autres entreprises d'accorder les memes rabais, ce qui a comme effet
d'enrayer le mecanisme de la concurrence des prix . Toutefois, c'est seulement
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lorsque les entreprises d'un secteur donne se conforment scrupuleusement aux
prix courants que le parallelisme abusif devient grave . Par exemple, dans une
cause jugee aux Etats-Unis, les defendeurs ont ete acquittes parce que les
ventes a des prix inferieurs au prix courant comptaient pour 25 % du total des
ventes de l'ensemble du secteur et que I'association n'avait rien tente pour
inciter les membres a respecter les prix courants .

Voici d'autres exemples de parallelisme abusif qui ont ete mentionnes dans
des proces : la normalisation des produits imposee aux acheteurs par une
association industrielle, entrainant une augmentation du cout de 1'acces au
secteur de nouvelles entreprises ; l'utilisation de points de parite rigoureusement
uniformes mais artificiels dans les regimes de prix a la livraison, avec refus
d'accepter les achats franco a bord ou d'autres conditions d'achat analogues ; le
parallelisme dans les operations d'achat, en vue de soutenir le prix d'un produit
de remplacement ; le refus general d'approvisionner certains clients ; la recom-
mandation aux entreprises d'eviter les effets destructeurs d'une concurrence
energique, en particulier dans le domaine des prix . La commission recommande
l'incorporation a la loi d'une disposition civile (et non criminelle) qui condam-
nerait la monopolisation conjointe obtenue par un parallelisme conscient en
matiere de prix et d'autres mesures, lorsqu'on a eu recours a un ou plusieurs
gestes abusifs de ce genre pour favoriser la coordination des entre-
prises concernees . Le remede pourrait peut-etre prendre la forme d'une ordon-
nance proscrivant le recours au parallelisme abusif . Une telle disposition aurait
pour objet d'empecher autant que possible les entreprises dominantes d'un
oligopole, conscientes de leur dependance reciproque, d'exercer une coordina-
tion etroite de leurs activites .

Dans la mesure ou la concurrence normale du marche ne reussit pas a
affaiblir une situation d'oligopole favorisee par des economies d'echelle, des
reglements gouvernementaux ou d'autres facteurs, il faut axer la politique de la
concurrence sur les comportements qui permettent aux societes de coordonner
etroitement leur action . Une politique contre le parallelisme abusif n'atteindra
pas les entreprises des industries oligopolistes qui peuvent agir de concert sans
poser de geste de parallelisme abusif (celles qui ont appris a valser ensemble,
meme a une musique en sourdine) ; mais d'apres les jurisprudences canadienne
et americaine, rares sont les situations dans lesquelles on n'a pas recours a de
tels gestes . Une politique contre le parallelisme abusif devrait temperer le
comportement economique de nombreux oligopoles et eloigner ceux-ci de
l'« ideal o monopolistique . Mais, une telle politique serait surtout utile dans la
lutte contre la fixation de prix a court terme . Parmi les mesures a long terme,
signalons celles qui visent a reduire les barrieres a I'entree des industries
concentrees et a empecher les entreprises d'en eriger d'autres .

La commission recommande de ne pas traiter le parallelisme conscient ou
la monopolisation conjointe comme un delit criminel . Nous ne pensons pas qu'il
faille considerer comme criminels des actes qui, a I'origine, peuvent avoir ete
commis en toute innocence . Ainsi, nous croyons que c'est une erreur de
principe que d'infliger des peines telles que I'emprisonnement pour des actes
qui nc sont que vaguement definis et dont la nature criminelle ne peut etre
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prevue d'avance . Ne serait-ce que pour cette raison, nous recommandons que
les peines criminelles soient entierement eliminees de toute legislation relative a
la concurrence, sauf dans des cas de delits bien precis comme la fixation
horizontale des prix, le partage du marche et la publicite trompeuse .

La deconcentration de I'industri e
Comme nous 1'avons deja souligne, lorsque la concentration industrielle est

forte, les entreprises tendent a fixer leurs prix et a regler leur production en
tenant compte de la reaction concurrentielle probable des autres entreprises du
secteur concerne . Dans les industries a forte concentration on les barrieres a
l'entree sont difficiles a franchir, les entreprises dominantes peuvent, en
recourant au parallelisme conscient ou au dirigisme en matiere de prix, en
arriver a des politiques de monopole (ou presque) du point de vue des prix, de
la production et de la courbe des benefices . Meme dans le cadre d'une politique
de lutte contre « le parallelisme conscient et abusif », on ne pourra rien contre
une industrie oligopoliste oa la coordination des diverses entreprises qui la
composent est realisee sans recours a des ententes delictueuses ou a des gestes
de parallelisme abusif. Les propositions tendant a faire disparaitre les barrieres
a 1'entree sont fatalement des mesures a long terme . Aussi, serait-on tente de
deconcentrer tout simplement l'industrie en fragmentant les grandes societes
en plusieurs petites entreprises qui ; normalement, se livreraient une plus

vive concurrence .

La deconcentration de l'industrie n'a ete serieusement envisagee qu'aux
Etats-Unis et la commission ne croit pas que la deconcentration des industries
par le morcellement des entreprises soit une solution applicable a notre
structure economique . Dans la plupart des industries canadiennes, les entrepri-
ses sont encore trop petites pour faire face a la concurrence internationale . Le
probleme du Canada n'est pas de reduire la taille des entreprises existantes,
mais bien de s'assurer que les grandes entreprises essentielles a une saine
concurrence realisent reellement des economies d'echelle et en fassent benefi-
cier les consommateurs en abaissant les prix . Nous croyons toutefois qu'un bref
survol du sujet est necessaire pour trois raisons : 1° souvent les idees anticoali-
tions ou anti-trust ayant pris naissance aux Etats-Unis sont vehiculees chez
nous par les media et les specialistes et ensuite appliquees a l'industrie
canadienne malgre les profondes disparites qui existent entre les deux econo-
mies ; 2° le public et certains fonctionnaires ont tendance a croire que cc qui est
« gros » est ordinairement « mauvais o ; 3° on pourrait pretendre que si la
politique relative a la concurrence empeche les fusions qui favorisent la
concentration, elle devrait en principe mener a la deconcentration des indus-
tries deja trop concentrees .

Seul le Parti communiste du Canada a tente de nous persuader dans un
memoire ou au cours de nos audiences que la deconcentration serait avanta-
geuse pour 1'economie canadienne . Un ou deux autres groupes, I'Alberta
Associated Grocers, en particulier, ont preconise la deconcentration, ou la
reglementation de la croissance, dans certains secteurs . Neanmoins, nous
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envisageons la deconcentration comme une option possible et nous 1'etudions en
vertu de notre mandat .

Les options Hart, Neal et Kaysen-Turner

Ces vingt dernieres annees, trois grandes propositions de deconcentration
industrielle ont ete mises de 1'avant aux Etats-Unis : une premiere par Kaysen
et Turner (1959) dans leur ouvrage Anti-Trust Policy, une seconde dans le
Rapport Neal (1968) redige par le groupe de travail de la Maison Blanche sur
la politique anti-trust, et une troisieme dans le bill Hart (1973) presente par le
senateur Phillip A . Hart . Dans le contexte historique de la lutte contre les
trusts aux 1✓ tats-Unis, les propositions de deconcentration ne sont ni theoriques
ni utopiques . La premiere manifestation de l'opposition du Congres a 1'aug-
mentation de la concentration economique remonte a 1'adoption de la loi
Sherman, en 1890, laquelle visait a une deconcentration de la structure
commerciale par le demantelement des trusts. D'autres lois, comme la loi
Clayton (1914), la Federal Trade Commission Act (1914), la loi
Celler-Kefauver (1950) et des mesures legislatives speciales telles que la Bank
Holding Company Act (1956), reconnaissaient la necessite de disperser
la puissance economique, de l'empecher de s'agglomerer, ou tout au moins de
la controler .

L'auteur du bill Hart etait parvenu a la conclusion qu'une trop grande
puissance economique reposait entre trop peu de mains, que l'industrie etait en
train de se concentrer de plus en plus, que la concentration du marche
entrainait une foule de consequences nefastes dont une diminution de la
concurrence, des echelles de prix a la fois plus elevees et plus rigides,
une certaine inefficacite, une sous-utilisation de la capacite economique et le
declin des exportations . Le senateur Hart etait d'avis que ces facteurs contri-
buaient a aggraver l'inflation et a creer du chomage . Il trouvait que les lois
anti-trust de 1'epoque etaient insuffisantes et qu'on manquait d'outils pour
reduire la concentration ou modifier le comportement des entreprises dans les
industries d'oligopoles .

Le bill Hart proposait que le Congres declare illegal I'exercice d'un
pouvoir monopolisateur dans tout secteur du commerce interieur ou exterieur .
Le bill decrivait ainsi le pouvoir monopolisateur : 1° toute corporation qui,
apres impots, a obtenu un taux de rendement moyen de la valeur nette qui est
superieur a 15 % pendant cinq annees consecutives des sept dernieres annees ; 2°
toute absence de veritable concurrence des prix entre deux ou plusieurs
entreprises dans un secteur commercial quelconque et dans n'importe quelle
region du pays, pendant trois annees consecutives des cinq dernieres annees ; 3°
toute situation ou quatre entreprises ou moins realisent 50 % ou plus des ventes
dans un secteur commercial donne et dans n'importe quelle region du pays, en
l'une quelconque des trois dernieres annees. Cependant, en vertu du bill, le
dessaisissement n'etait pas obligatoire lorsque les entreprises concernees pou-
vaient demontrer que leur puissance economique provenait uniquement de la
possession de brevets valables, ou lorsque le dessaisissement risquait d'entrainer
la perte de fortes economies d'echelle .
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Neal et Kaysen-Turner allaient moins loin, invoquant la deterioration du
rendement industriel et l'inefficacite de la repartition des ressources (et non
l'inflation, le commerce exterieur ou le chomage) pour justifier la deconcentra-
tion des industries oligopolistes . Ils reconnaissaient qu'il etait impossible de
restructurer les industries oligopolistes en vertu des lois anti-trust existantes, en
1'absence d'une loi sur la deconcentration .

Nous nous sommes attardes sur ces propositions parce que leur caractere
soigne et le serieux avec lequel elles furent accueillies demontrent I'importance
que l'on attache, aux Etats-Unis, a la question de la concentration du marche .
Par contre, au Canada, la mise en pratique des propositions de Hart, de Neal
ou de Kaysen-Turner exigeraient le remaniement d'une bonne partie du secteur
industriel prive . 11 est interessant de noter que, bien qu'aucune de ces proposi-
tions n'ait ete mise en ceuvre, chacune est plus severe que celle qui la precede,
cc qui reflete sans doute le sentiment, de plus en plus repandu aux Etats-Unis,
que les industries oligopolistes doivent d'une maniere ou d'une autre
etre morcelees .

Le probleme du dessaisissement vertical a egalement ete souleve recem-
ment chez nous a propos de Bell Canada et de Northern Telecom (auparavant
Northern Electric) . Dans un rapport prepare par le ministere de la Consomma-
tion et des Corporations, en 1976, le directeur des enquetes et de la recherche
concluait :

D'apres la preuve documentaire, il semble que 1'integration verticale au
sein de I'industrie des telecommunications ne soit pas dans 1'interet
public . . . A notre avis, la meilleure solution aux problemes souleves dans
le present expose consisterait a deconcentrer l'industrie du materiel de
telecommunications. Et, a long terme, il n'est pas de meilleur moyen
d'atteindre cet objectif qu'en obligeant Bell Canada a se dessaisir de
Northern Electric afin d'abaisser les barrieres et faciliter ainsi 1'acces a
l'industrie du materiel de telecommunication .

L'avis de la commissio n
Les analyses faites aux Etats-Unis sur le dessaisissement, tant vertical

qu'horizontal, montrent que le sujet est fort complexe . Mais il West pas
clairement demontre que les changements de structures seraient simples a
appliquer, qu'ils seraient somme toute favorables a la concurrence et aussi
faciles a realiser que ces propositions semblent le presumer . Nous recomman-
dons done instamment que rien ne soit tente pour imposer une deconcentration
fondee sur le pourcentage des ventes totales des plus grandes compagnies dans
leur secteur, sur la taille absolue des entreprises diversifiees, ou sur le degre
d'integration verticale a l'interieur d'un secteur . Le bill C-13 opte plutot pour
l'etude de cas particuliers et prevoit les remedes applicables directement a des
genres precis de pratiques restrictives, et ne recommande le dessaisissement
qu'en dernier ressort . C'est la, croyons-nous, la meilleure solution .

Plusieurs problemes pratiques et importants devront etre resolus par
l'industrie (ou 1'entreprise integree a la verticale) qui doit se resigner a accepter
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la deconcentration ou la dissolution . Certains d'entre eux sont de nature
financiere. Ou ira-t-on chercher le capital necessaire pour acheter les rejetons
nouvellement separes des grandes entreprises, surtout dans les secteurs ou
celles-ci dominent le marche mondial? Et, en second lieu, qui seront les
acheteurs eventuels des nouvelles entreprises ainsi formees? Dans l'industrie
petroliere, par exemple, ►es acheteurs les plus probables (en supposant que les
autres fournisseurs d'energie ne soient pas admissibles) seraient des societes
energetiques etrangeres possedant I'expertise necessaire . Puis viendraient les
societes energetiques du pays trop petites pour etre sujettes a une interdiction
d'acheter, ou des compagnies plus solides mais peu versees en matiere de
production d'energie . Parmi celles-ci, combien auraient 1'argent ou le credit
necessaires pour acquerir et exploiter avec succes ces nouvelles entreprises
independantes? S'il y en a tres peu, et c'est bien notre avis, il faut serieusement
se demander si les vendeurs pourraient obtenir un prix raisonnable et si la
nouvelle industrie restructuree pourrait survivre et progresser . Ces problemes
pourraient probablement se regler par une participation gouvernementale
accrue, mais nous croyons que le jeu n'en vaudrait pas la chandelle .

L'enorme probleme qui consisterait a demeler les obligations contractuel-
les d'une entreprise afin de les redistribuer apres le fractionnement est etroite-
ment relie aux problemes financiers .

L'organisme gouvernemental qui propose un dessaisissement devrait-il
compenser les pertes possibles en garantissant les obligations des entreprises
nouvellement creees? Les reponses sont loin d'etre evidentes, mais nous croyons
qu'il incombe a tous ceux qui recommandent la deconcentration ou le dessaisis-
sement de proposer une solution a chacun de ces problemes .

A propos de la solution structurale a la deconcentration, il est un autre
probleme que nous n'avons pas mentionne jusqu'ici . 11 s'agit de la lenteur des
procedures judiciaires . Bien qu'il soit difficile de savoir combien de temps il
faudrait pour changer la structure d'un marche par des voies judiciaires, la
duree des principaux proces engages en vertu de la politique de concurrence, au
Canada et aux Etats-Unis, nous en donne une idee . Le cas assez recent de
Large Lanips, accusee de monopole conjoint, a porte sur la conduite de trois
societes defenderesses entre 1959 et 1967 . La decision du tribunal de premiere
instance a ete rendue en 1976, les sentences ont ete prononcees en 1977, et
1'affaire aurait pu durer jusqu'en 1978 ou 1979 si les defendeurs avaient porte
la cause en appel a la Cour supreme du Canada . A propos de procedures
judiciaires semblables aux Etats-Unis, il est interessant de constater que les
conditions dans I'industrie concernee sont tellement differentes le jour ou le
jugement final est rendu, que celui-ci n'a plus guere d'importance . Neanmoins,
les precedents crees par ces proces interminables peuvent influer sur les
decisions subsequentes et servir d'avertissement aux autres entreprises .

La commission doute que les lentes procedures entamees sous la loi
actuelle ou la loi projetee aient plus d'effet sur la concurrence et la concentra-
tion qu'un processus dynamique d'invention, d'innovation et d'evolution . Nous
ne voulons pas donner a entendre par la que la politique de concurrence doit
etre moins accentuee, mais plutot qu'iI faudrait accelerer le processus .
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Le besoin d'une revision periodiqu e

Nous allons terminer ce chapitre par une breve conclusion sur les grandes
entreprises et la concurrence en general . Le contenu et I'importance d'une
politique relative a la concurrence et les arguments qui nous ont ete presentes
pour ou contre les divers aspects d'une telle politique dependent beaucoup des
objectifs economiques actuels du Canada et de notre strategie industrielle . II
est fort a craindre qu'une loi sur la concurrence, une fois adoptee, n'entraine
une dangereuse sclerose au lieu d'assurer un rendement et des structures
dynamiques . 11 nous semble done utile de recommander une revision periodique
des lois sur la concurrence, lesquelles seraient abrogees automatiquement tous
les sept a dix ans .

11 est possible, bien entendu, que de frequentes modifications a la loi
relative a la concurrence augmentent l'incertitude dans les investissements et
les conditions d'exploitation d'entreprises dont les plus importantes decisions
doivent tenir compte de I'avenir lointain . Neanmoins, nous croyons qu'une
disposition a cet egard stimulerait une reflexion soutenue et des debats
constants sur le contenu d'une politique de la concurrence par rapport aux
objectifs economiques nationaux ; or, la legislation economique actuelle ne
semble pas susciter de tels debats. Si 1'analogie avec la revision de la Loi sur les
banques est valable, et elle 1'est a nos yeux, une telle revision periodique
entrainerait des avantages qui compenseraient bien les incertitudes qu'elle
pourrait engendrer .




