
Chapitre x i

Croissance des entreprises et
investissements

Le present chapitre traite de la conjoncture qui favoriserait l'investisse-
ment dans I'economie canadienne, en particulier dans les petites et moyennes
entreprises dynamiques . Nous etudions tour a tour la necessite d'une plus
grande offre globale de capital de placement, la concentration de I'epargne
dans les institutions, l'influence du regime fiscal et de certains autres facteurs
conjoncturels sur l'offre de capitaux de placement, ainsi que la viabilite des
petites entreprises . Nous concluons par une breve etude de deux propositions de
changements fiscaux susceptibles d'aider a resoudre les probl'emes de 1'epargne
globale et du rapport risque-rendement dans I'economie canadienne .

Les petites entreprises dynamiques jouent de nombreux roles dans notre
economie. Dans certains secteurs industriels oligopolistes ou les economies
d'echelle ne sont pas importantes, elles peuvent accroitre la concurrence en
matiere de prix . Comme nous 1'avons indique a propos de la concurrence
pratique au chapitre ix, dans beaucoup de secteurs d'activite, les petites
entreprises ne sont pas en mesure de rivaliser avec les grandes entreprises sur le
plan de la variete des produits offerts sur les marches d'oligopoles ou de la
capacite globale d'invention ou d'innovation, mais elles peuvent par ailleurs
soutenir la concurrence en matiere de prix, de service, d'emplacement, ou dans
des secteurs particuliers d'un marche . Dans certaines industries ou les grandes
entreprises suivent des orientations paralleles sur le plan des prix et du service,
les petites entreprises dynamiques sont a meme d'augmenter la gamme des
possibilites offertes aux clients . De cette fagon, les consommateurs peuvent
avoir a leur disposition toutes les gammes possibles de prix, de qualite et de
service, mais pas necessairement d'un seul fournisseur .

Plusieurs definitions servent a differencier les a petites b, les a moyennes ))
et les (( grandes )) entreprises . Une definition etablie d'apres la taille (de 1'avoir,
du revenu ou des effectifs) est necessairement arbitraire, mais elle est frequem-
ment necessaire pour des raisons d'ordre administratif . Le ministere de l'Indus-
trie et du Commerce, par exemple, -utilise une definition pratique et compte
aussi comme a petite entreprise b celle qui est independante et a« moins de 100
employes dans le secteur manufacturier et moins de 50 dans d'autres secteurs n .
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D'autres definitions de petites entreprises s'interessent moins a la taille comme
telle et insistent plutot sur la part relative du marche et sur le fait qu'elle est
geree par le proprietaire . La Federation canadienne des entreprises indepen-
dantes adopte cette fagon de voir et souscrit a la definition de la Small
Business Administration des ttats-Unis selon laquelle la a petite entreprise p
est celle qui est « independante a tous egards et qui n'est pas dominante dans
son domaine d'exploitation b. Dans le present chapitre, 1'expression « plus
petite » est utilisee pour les petites comme pour les moyennes entreprises ; nous
ne negligeons pas pour autant l'importance de la distinction qui existe entre
celles qui sont independantes et gerees par leur proprietaire et celles qui sont
plutot des a usines succursales n . De meme, nous accordons toute ]'attention
necessaire aux entreprises relativement jeunes ou nouvelles qui ne tiennent pas
une place dominante sur leur marche propre, ainsi qu'a celles qui sont
innovatrices et font partie d'industries axees sur les nouvelles technologies .

Nous nous interessons particulierement aux plus dynamiques des petites
entreprises, celles qui peuvent a la fois s'attaquer aux positions etablies des
firmes dominantes dans leurs secteurs industriels respectifs et servent de base a
une croissance rapide de l'economie. Ces firmes se caracterisent par le fait
qu'elles presentent un risque et un rendement plus eleves (a long terme) que les
entreprises, grandes et petites, qui sont plus anciennes et mieux etablies . On
estime communement que les societes preteuses traditionnelles au Canada sont
generalement peu disposees a fournir des capitaux aux entreprises a risques
eleves, cc qui a pour consequence de ralentir leur croissance (et parfois meme,
de les paralyser completement) .

D'autres raisons nous ont ete donnees pour encourager d'une fagon
generale les petites entreprises . Il y a entre autres leur importance sociale et
culturelle . Renforcer la base des petites et moyennes entreprises dans les petites
villes ou dans les regions les moins industrialisees du pays peut, par exemple,
aider a endiguer la migration vers les grandes agglomerations urbaines qui,
malgre nos vastes regions rurales, ont fait du Canada la societe la plus
urbanisee du monde occidental industrialise. Une augmentation du nombre et
de la diversite des petites entreprises serait de grande valeur pour les petites
agglomerations que sont actuellement les villes baties autour d'une industrie
unique. Une petite entreprise est souvent plus sensible aux differences regiona-
les et connait mieux les besoins du milieu que les grandes entreprises . Les
petites entreprises ont egalement une influence considerable sur 1'emploi . II y a
plus d'un million d'entreprises au Canada et la majorite d'entre elles sont
petites et appartiennent a des particuliers . En 1973, 90 % de toutes les
entreprises canadiennes employaient moins de 100 personnes chacune, et
collectivement ces entreprises comptaient pour 60 % de la main-d'oeuvre du
secteur prive . Ainsi qu'il est indique au chapitre ix, compare a presque tous les
pays industrialises occidentaux, le Canada a une proportion plus faible de
petites et surtout de moyennes entreprises par rapport au nombre de grandes
entreprises dans beaucoup de secteurs industriels . Cela est vrai en depit du fait
que les etablissements les plus importants au Canada ne se comparent pas au
plan de I'actif, du chiffre d'affaires ou des taux de croissance avec les plus
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grandes entreprises dans le monde entier . Meme lorsque les ratios de petites et
moyennes entreprises au Canada sont comparables a ceux des Nats-Unis, il
semble que les petites entreprises n'ont pas grandi autant, par rapport aux
grandes entreprises, que les petites entreprises d'outre-frontiere .

La plus faible proportion de petites entreprises dans certains secteurs
industriels indique soit qu'il existe de hautes barrieres a 1'entree dans ces
industries, soit que le rapport risque-rendement prevu n'est pas suffisamment
interessant pour attirer de nouveaux investissements . Le nombre reduit de
moyennes entreprises indique qu'il y a des entraves a la croissance des petites
entreprises, ou que le rapport risque-rendement ne stimule pas suffisamment a
cette croissance . Quoi qu'il en soit, il s'agit avant tout de savoir d'ou viendront
les nouvelles petites entreprises dynamiques, et si les conditions propices a leur
croissance existent vraiment .

Dans les memoires que nous avons regus et au cours de nos audiences
comme dans des discussions que nous avons cues avec beaucoup d'investisseurs,
nous avons recueilli des temoignages faisant etat d'entraves-insuffisance de
gestionnaires competents, de moyens de financement, de capacites techniques
et de taille-a ]'implantation et a la croissance, et d'un rendement trop faible
pour qu'il soit interessant d'investir dans des petites entreprises . Toutefois, il
n'y avait pas unanimite au sujet de l'importance relative de ces facteurs . S~lon
certains investisseurs, par exemple, la principale carence reside dans le manque
de competence des gestionnaires canadiens, et des propositions nombreuses de
nouveaux projets bien diriges attireraient les moyens de financement necessai-
res . D'autres soutenaient que les propositions ne manquaient pas, mais qu'il n'y
avait pas de capitaux pour les financer . D'autres enfin etaient d'avis que meme
s'il y avait suffisamment de projets et de moy.ens de financement disponibles au
Canada, le rapport risque-rendement beaucoup plus eleve que 1'on peut trouver
aux Etats-Unis et ailleurs limiterait grandement l'investissement chez nous .
Des probl'emes existent dans tous ces secteurs, mais ils sont peut-etre plus
accentues dans celui du financement . Nous etudions d'abord la penurie crois-
sante de capitaux de placement au Canada, et ensuite la situation en ce qui
concerne le capital de risque .

L'OFFRE DE CAPITAL DE PLACEMEN T

Les problemes financiers des petites et moyennes entreprises doivent etre
envisages dans le contexte plus large d'une penurie croissante de capital de
placement au Canada et de la necessite d'une augmentation des benefices des
entreprises . Au cours des sept annees allant de 1970 a 1976, les Canadiens ont
consacre 214,6 milliards de dollars a I'achat de machines et de materiel, a
d'autres investissements, au logement et aux travaux de construction par I 1 tat .
Exprimee en dollars de 1977, cette somme represente environ 280 milliards . On
estime actuellement qu'au cours de la periode de sept ans commen qant en
1977, le Canada aura besoin de 460 et 520 milliards de dollars d'investisse-
ments . De 30 a 35 % des investissements projetes s'appliqueront aux secteurs
de 1'energie et des transports dans lesquels une partie de ces investissements
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sont deja engages; il serait'difficile de differer la majeure partie de ceux qui
restent sans que notre niveau de vie ne flechisse .

Le volume total des investissements projetes dont nous aurons besoin
represente une augmentation de 2 a 3 % du produit national brut (PNB) qu'il
faudra epargner et investir, par rapport a une moyenne de 22,5 % pour la
periode de 1970 a 1976 . Malgre la « marge de fluctuation p marquee de
I'economie a I'heure actuelle, on craint que le taux de croissance reelle
n'atteigne pas le niveau requis pour accumuler le volume d'epargnes necessai-
res au financement des immobilisations envisagees . L'investissement dans les
industries de base au Canada de 1974 a 1976 avait generalement pour but le
remplacement du materiel, la lutte contre la pollution et 1'adaptation a de
nouvelles sources d'energie plutot que 1'amenagement de nouvelles installations
pour accroitre la capacite de production . Cela s'est produit en partie parce que
I'industrie canadienne fonctionnait a 84-88 % de sa capacite au cours de cette
periode . Cependant, ce pourcentage est de plus en plus mis en doute, car ce
qu'on designe capacite inemployee comprend des installations trop inefficaces
pour etre utilisees ainsi que des installations qui polluent et ne peuvent donc
etre employees .

Le tableau 11 .1 indique les sources de fonds disponibles pour investisse-
ment au cours de la periode de 1970 a 1976 . Les statistiques montrent que le
Canada devra trouver des stimulants autres qu'une tres forte hausse des taux
d'interets pour accroitre la proportion de son PNB qui constituera I'epargne
nationale . Ces dernieres annees, la part la plus importante des fonds est venue
des provisions pour amortissement qui ne representent pas une augmentation
nette de nos immobilisations . De toute fagon, les provisions pour amortissement
forment une part decroissante de 1'ensemble des capitaux de placement . La
baisse de cette part de 55 % en 1970 a 44 % en 1976 est due en grande partie a
I'inflation et indique dans quelle mesure les capitaux productifs ont du etre
remplaces a des couts plus eleves .

L'autre changement d'importance est la contribution nette de I'Lat .
L'epargne de I1tat est la difference entre les recettes totales a tous les paliers
de gouvernement et les depenses courantes totales de ces gouvernements . Au
cours des sept annees de 1970 a 1976, 11tat a investi environ la meme
proportion du PNB (variant entre 15 et 17 %), mais I'a fait les dernieres annees
presque entierement par des emprunts, abaissant ses investissements nets a
presque rien . L'investissement provenant de sources non canadiennes depuis
1970 a ete fort eleve, mais il a culmine en 1975 et on prevoit qu'il flechira
lentement pendant le reste de la decennie .

Le taux de 1'epargne des particuliers semble avoir atteint son maximum en
1975 . Le facteur principal en est 1'arrivee a echeance des regimes de retraite,
qui font partie de 1'epargne des particuliers . Quand un regime de retraite est
nouveau, il compte beaucoup de cotisants mais peu de retraites et il accumule
ainsi rapidement des fonds. A mesure que le regime vient a echeance, il croit
plus lentement et cesse d'orienter tout 1'argent qu'il reqoit vers de nouveaux
investissements. Les regimes de retraite du Canada (excepte Ies regimes
enregistres d'epargne-retraite) ont des dates differentes d'echeance, mais au
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cours des sept prochaines annees il faut escompter qu'ils fourniront un pourcen-
tage plus faible de capitaux neufs qu'ils ne l'ont fait au cours des sept dernieres
annees .

Le nombre des solutions possibles pour maintenir ou augmenter le taux de
1'epargne calcule en pourcentage du PNB est limite . Une premiere solution
serait de permettre aux taux d'interet canadiens d'augmenter a un niveau plus
eleve (bien au-dessus des taux pratiques aux Etats-Unis) sur une longue
periode, cc qui accroitrait le volume de 1'epargne personnelle et I'afflux de
capitaux de non-residents, mais au prix onereux d'une dislocation economique
globale et d'une nouvelle augmentation encore accentuee et peut-etre demesu-
ree de notre dette exterieure . Au milieu de 1977, la dette exterieure du Canada
etait de 49,7 millions ; elle a done double en I'espace de dix ans. Une autre
solution possible serait que les gouvernements federal, provinciaux et locaux
reduisent leurs depenses courantes et leurs recours aux emprunts pour financer
la dette .

La seule autre solution qui semble realisable est une augmentation consi-
derable des benefices des entreprises apres impots . Compte tenu de I'ouverture
de certains secteurs de 1'economie aux importations, et des couts eleves de
main-d'oeuvre dans notre secteur manufacturier, il y a peu de place pour
augmenter les marges beneficiaires de maniere que le rendement du capital
puisse s'ameliorer suffisamment pour attirer de nouveaux investissements . Il
faut done trouver un autre moyen d'ameliorer le rapport risque-rendement et
ainsi accroitre le pourcentage du PNB allant en epargne et en investissement .

Le capital-action s
Un des aspects importants de la penurie de capitaux a ete la baisse du

nombre et de la valeur globale des nouvelles emissions d'actions au Canada
depuis 1969. Le marche des actions a ete tres actif a la fin des annees soixante,
s'est effondre en 1970 et a connu une certaine reprise en 1975 pour les
emissions d'actions privilegiees, mais la stagnation persiste dans le cas des
nouvelles emissions nettes d'actions ordinaires (tableau 11 .2) . L'augmentation
des nouvelles emissions nettes d'actions privilegiees et d'obligations en 1975 et
1976 a ete en partie attribuee a une « ruee sur le marche » de quelques grandes
entreprises canadiennes, causee par la decision, annoncee par la Securities and
Exchange Commission des P-tats-Unis au debut de 1975, selon laquelle les
entreprises tenues de presenter un etat de leur activite conformement aux•
regles de la SEC auraient egalement a declarer leurs benefices d'exploitation
indexes a I'inflation pour I'annee 1976, indiquant par consequent des benefices
plus faibles et des rapports cours-benefices beaucoup plus eleves que ceux qui
ont ete declares precedemment. L'attrait qu'ont manifeste les banques a I'egard
de nouvelles formes d'actions privilegiees peut egalement avoir contribue a
cette augmentation .

Les placements aupres des investisseurs prives de nouvelles emissions
d'actions semblent avoir baisse en nombre, mais augmente en valeur numeraire
de 1969 jusqu'a 1975 . La plupart des emissions placees aupres des investisseurs
prives sont celles de grandes entreprises se situant dans les secteurs d'activite
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qui ont atteint un haut degre de maturite plutot que de petites entreprises des
secteurs a risque eleve . Etant donne les taux eleves d'inflation des dernieres
annees, les besoins de capitaux pour 1'ensemble des entreprises ont a coup sur
augmente, rendant plus frappante la comparaison entre le volume des nouvelles
emissions de la fin des annees soixante et les volumes des emissions recentes .

Meme lorsque les nouvelles emissions d'actions reviennent a leurs volumes
de 1969, les chiffres globaux masquent le fait que recemment les emissions ont
ete en grande partie sous forme d'actions privilegiees plutot qu'ordinaires, et
provenaient surtout de grandes entreprises (les petites et moyennes entreprises
etant generalement exclues de cc genre de financement) . Se procurer des
capitaux pour une emission d'actions ordinaires exige un bien meilleur climat
boursier que pour des actions privilegiees . Le pourcentage des emissions
d'actions privilegiees par rapport a 1'ensemble des nouvelles emissions d'actions
est passe de 32 % en 1972 a 60 % en 1975, et a 53 % en 1976 (tableau 1 1 .2) .

Pour les petites et grandes entreprises, les montants considerables d'em-
prunts a long terme et d'actions privilegiees, ajoutes a des montants relative-
ment limites de nouvelles actions ordinaires, ont entraine des rapports d'endet-
tement croissants au cours des sept dernieres annees . L'accroissement de la
dette, joint a la structure financiere a risque plus eleve qui en resulte, doit
inevitablement s'arreter quelque part, reduisant done la croissance de la firme .
A un moment donne, il faut soit une augmentation du capital-actions, soit un
accroissement des benefices non repartis avant de pouvoir continuer a financer
la croissance par des emprunts.

Une question connexe soulevee devant la commission a plusieurs reprises
fut celle de la difficulte enorme que rencontraient les petites entreprises
appartenant a des particuliers a se transformer en societe publique par une
emission d'actions . Si une compagnie ne peut depasser le stade de petite societe
privee, il y a beaucoup moins d'encouragement a s'engager ou a investir dans
de nouvelles entreprises avec I'intention d'en retirer un benefice a mesure
qu'elles prennent de ]'expansion et acquierent de la maturite, et un tel
investissement offre beaucoup moins de liquidite. Au cours des dernieres
annees, presque aucune nouvelle emission d'actions de moins de 3 millions de
dollars n'a ete souscrite au Canada ; il y en a eu cinq en 1974, deux en 1975, et
deux en 1976 (tableau 1 1 .2) .

Le .tableau 11 .3 indique les frais moyens des recentes emissions publiques
de titres du Canada . Nous incluons ces chiffres parce qu'ils viennent en
contradiction avec l'opinion courante selon laquelle les frais fixes des petites
emissions d'actions sont prohibitifs . En outre, les plus petites entreprises
pourraient obtenir du financement au moyen soit d'obligations, soit d'actions
privilegiees, a des taux pas plus eleves que trois points de pourcentage que les
taux offerts aux plus grandes societes. Une petite societe emettrice doit
assumer des frais d'emission plus eleves qu'iI s'agisse d'actions ou d'obligations,
et des frais juridiques, de verification comptable, d'impression, et peut-etre de
traduction, plus eleves proportionncllement qu'une societe emettrice plus
importante, mais les ecarts ne sont pas eux-memes prohibitifs bien qu'ils
tendcnt a dccourager I'invcstisseur . Cc ne sont pas les frais qui empechent
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Tableau 11 . 3

CoOt d'emission des titres offerts au public*
(a 1'exclusion des valeurs minieres),

Canada,1974-1977

Cout dc I'emission* *

Volume de 1'emis4on

Titres Actions Actions
de dette privilegiees o r dinaire s

De 1 a 3 millions de dollars ( 1'emetteur n'a
pas d'autres titres sur le marche) 10-12'/a %

Environ 5 milli ons (1'emetteur n'a pas d'autre s
titres sur le marche jusqu'a 7% 10-12'/z%

De 1 a 5 millions (emetteur bien connu ,
bonne cote de credit) 34% 5-6 % jusqu'a 8 %

Environ 10 millions ( credit solidemen t
etabli) 2% 4-5 % jusqu'a 8%

25 mill ions et plus ( credit solidemen t
etab li) 1'/z-2 % 34 % jusqu'a 8 %

Source : L'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilieres et les recherches de la
Commission royale d'enquete sur les groupements de societes .

Autres frais

Les frais juridiques, de verification comptable et d'impression d'une emission publique sont

d'au moins $50 000 . Si I'emetteur n'a pas d'autres titres sur le marche, les frais atteignent, au

bas mot, $75 000 . Dans le cas d'une tres grande emission, ces frais peuvent atteindre jusqu'a

$150 000 . Si plus d'une langue est utilisee, la traduction et l'impression entrainent des frais

supplementaires .

• Certains placements prives ont pu etre faits par 1'intermediaire de firmes ou d'institutions
qui ne font partie ni de 1'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilieres ni d'une
importante Bourse canadienne ; ils ne sont done pas inclus dans cet echantillon . Les ecarts

de souscription ci-dessus ne sont peut-@tre pas rigoureusement comp ar ables, m@me dans le
cas des genres d'emissions identiques par un meme emetteur . Par exemple, une partie de
1'emission est parfois offerte privement, ou bien 1'emission est confiee a une agence qui fera
de son mieux . Les frais de souscription varient aussi selon les termes et les p ar ticularites de
1'emission : options a terme, gros fonds d'amortissements, et le reste . Done, le tableau
ci-dessus reflete assez bien le cout des transactions, mais il peut se presenter des cas
p ar ticuliers ou, pour diverses raisons, les frais d'emission se situeront au-dessus ou
au-dessous de 1'ecar t indique .

•• CoGts variables, selon 1'emission publique de titres, en tant que pourcentage de 1'emission .

1'acces des petites entreprises aux marches publics des emissions d'obligations
et d'actions, mais une absence d'acheteurs a des taux de rendement analogues a
ceux qui engendrent 1'apport de capitaux dans les autres pays .

La majeure partie de 1'epargne des Canadiens se fait par 1'entremise
d'organismes institutionnels : depots bancaires, certificats de depot garantis,
regimes enregistres d'epargne-retraite (REER), regimes enregistres d'epargne-
logement (REEL), caisse de retraite et assurance-vie . Ces institutions ont
concentre leurs fonds dans des obligations, des hypotheques, des actions des
plus grandes entreprises canadiennes et des titres obligataires des gouverne-
ments federal et provinciaux. La concentration de 1'epargne dans les organis-
mes institutionnels s'est effectuee au detriment de l'investissement par les
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Tableau 11 . 4

Investissements dans les regimes de retraite enregistrds, les REER et les REEL,

1970-1976
(en millions dc dollars)

1970 1971 1972 1973 1974 1975 197 6

Rcgintcs de rctraitc 728 817 964 1 093 1 310 1 416 1 605
RI?P,R 225 318 655 923 1 244 1 725 2 100
RI-1:L 194 395 460

Total des RI? E L
et des RI•:I•:R 225 318 655 923 1 438 2 120 2 56 0

Sources : Statistique Canada, Les regimes de retraite all Canada, Cat . no 74-201 ; Banque du
Canada ; ministcre du Revenu national .

particuliers dans les actions de compagnies . Les statistiques sur le revenu
national indiquent que les dividendes, en pourcentage du revenu de placement
des particuliers, ont flechi de 40 % en 1966 a 19 % en 1975, tandis que les
versements d'interet obligataire et d'interet bancaire sont passes de 40 a 75 %
et que le revenu d'hypotheques et les autres revenus de placement sont
demeures relativement stables a 10 % .

La concentration de l'investissement dans les organismes institutionnels et
la tendance des particuliers a ne pas investir dans les actions d'entreprises
semblent dans une grande mesure etre la consequence des changements fiscaux
appliques en 1971 au Canada . Ces changements fiscaux ont eu pour effet
d'inciter les investisseurs a placer leur argent dans des refuges fiscaux plutot
que de rechercher des gains en capital . Nous indiquons ci-apres les sortes de
refuges fiscaux qui sont utilises et dans quelle mesure les fonds disponibles ne
sont plus investis dans les placements de risque .

Le refuge fiscal le plus important pour les particuliers est 1'exemption
d'impot sur la plus-value du principal lieu de residence . Beaucoup de Cana-
diens aujourd'hui ont comme priorite I'achat de la plus grande maison qu'ils
puissent financer sur une courte periode .

Beaucoup de Canadiens investissent aussi en priorite dans un REER ou un
REEL, qui sont tous les deux des refuges fiscaux . La plupart de ces regimes
sont administres par de grandes institutions d'une fa~on prudente et les fonds
sont places en majeure partie dans des titres de dette ou de grandes entreprises .
Le mouvement des fonds des particuliers dans des investissements constituant
des refuges fiscaux est illustre par la croissance des REER et des REEL de
1970 a 1976 (tableau 1 1 .4) .

Une solution partielle du probleme du conservatisme des institutions
pourrait etre d'encourager les REER autogeres offrant un refuge fiscal .
Plusieurs societes de fiducic au Canada offrent actuellement des regimes
autogeres, mais ils sont couteux a administrer et necessitent beaucoup d'ecritu-
res pour se conformer aux exigences du gouvernement .

La possibilite suivante qu'a un particulier est de faire un placement qui
rapportera $ I 000 par an exempte d'impot pour l'investissement le plus reduit
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possible . Au cours des dernieres annees, il s'est agi de titres de dette de grandes
institutions ou d'Obligations d'epargne du Canada, mais pratiquement jamais
d'actions et encore moins d'actions de petites et moyennes entreprises payant
de faibles dividendes .

II apparait manifestement que lorsqu'une industrie est consideree comme
rentable, ou lorsqu'il existe des avantages fiscaux, un grand nombre de
Canadiens deviennent des investisseurs actifs meme si les risques sont demeures
les memes . 11 n'y a pas eu, par exemple, de penuries de capitaux de demarrage
et d'expansion dans l'industrie du batiment. De nouveaux entrepreneurs et
fournisseurs se sont implantes dans le secteur, et n'ont eu aucune difficulte a
obtenir des fonds pour mettre en route ou elargir leur entreprise dans une
industrie qui a beneficie ces derniers temps de mesures fiscales favorables .
Beaucoup de capitaux sont devenus disponibles pour la production de films
canadiens et pour la recherche de gaz naturel au milieu des annees soixante-
dix, epoque a laquelle un statut fiscal special a ete accorde pour ces activites
comportant des risques eleves .

Neanmoins, une proportion beaucoup plus grande des fonds passent par
les organismes institutionnels au Canada par rapport aux P-tats-Unis ; c'est en
partie la domination des marches financiers par les institutions qui donne
l'impression generale de conservatisme . Les raisons pour lesquelles les institu-
tions elles-memes ne reinvestissent pas une proportion plus elevee de ces fonds
dans des actions tiennent, semble-t-il, a la nature des institutions et a leurs
engagements, ainsi qu'a leur organisation interne et aux systemes de remunera-
tion qui reduisent au minimum tout encouragement a investir dans les actions
de petites entreprises .

L'offre de capitaux d'emprun t
Beaucoup de personnes ont evoque l'insuffisance de l'offre de capitaux

d'emprunt pour les moyennes entreprises . Les capitaux d'emprunt sont definis
ordinairement comme etant les credits et les prets consentis pour une duree de
un a vingt ans, mais plus couramment pour cinq a dix ans . II y a egalement des
ecarts considerables dans la composition de la dette et du capital-actions des
entreprises de tailles differentes . L'essentiel des capitaux empruntes par les
grandes compagnies par actions est sous la forme d'emprunts obligataires . La
principale source de capitaux a long terme pour les petites et moyennes
entreprises est constituee par les prets hypothecaires, qui representent environ
la moitie de tous les capitaux a long terme qu'elles empruntent . Les petites
entreprises n'ont pas acces au marche obligataire des compagnies au Canada,
mais elles ont la possibilite de s'organiser pour placer des emissions d'obliga-
tions aupres des investisseurs prives . Les petites entreprises font egalement un
usage plus intensif du credit a long terme sous forme de prets consentis par des
fournisseurs .

La raison de 1'insuffisance de 1'offre de capitaux d'emprunt pour les petites
entreprises n'est pas claire, cependant . Les revenus des petites entreprises sont
peut-etre plus variables que ceux des grandes entreprises ou bien elles n'ont
peut-etre pas de (( releve de leur performance)) et de ce fait apparaissent plus
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risquees aux institutions preteuses . D'autre part, les banques canadiennes sont
en mesure de realiser des benefices satisfaisants sans consentir de prets
comportant des risques eleves aux petites entreprises comme le font les banques
des Etats-Unis .

Au cours des dernieres annees, un nombre croissant d'intermediaires se
sont montres disposes a fournir des capitaux d'emprunt aux moyennes entrepri-
ses . RoyNat, des societes comme Permanent Capital Corporation a Toronto, la
Banque federale d'expansion des entreprises, des societes a capital de risque, et
les societes de credit-bail desservent des secteurs de ce marche . Les societes
d'assurance-vie ont contribue a la prestation de capitaux d'emprunt en prenant
en garantie des hypotheques sur des immeubles commerciaux et industriels,
mais au milieu de 1977 une seule compagnie d'assurance-vie detenait un
nombre important de titres autres qu'hypothecaires de moyennes entreprises .
Deux nouvelles banques, la Banque commerciale et industrielle du Canada et
la Northland Bank, indiquaient dans leur demande de charte qu'il y avait un
besoin reel au Canada de procurer des prets a moyen ou long terme aux petites
et moyennes entreprises et qu'elles avaient l'intention de fournir ces prets . Des
succursales de banques etrangeres s'implantent de plus en plus dans ce secteur,
en particulier dans le credit-bail specialise .

Depuis 1971 on a assiste a une participation plus poussee des banques
dans le domaine du pret a terme fixe, comme 1'indique le pourcentage de ces
prets par rapport a tous les prets consentis a des entreprises . La majeure partie
de cette augmentation est attribuable a des prets consentis a des compagnies
ayant un actif depassant 25 millions de dollars, mais certaines autres compa-
gnies avaient un actif se situant entre 10 et 25 millions . 11 est probable que le
nombre « reel » de prets a terme fixe a des entreprises de toutes les tailles
depasse celui que declarent les banques, en ce sens que beaucoup de prets a
terme fixe apparaissent dans les registres bancaires comme des prets a vue,
mais etant entendu que le prat peut etre renouvele pour une periode plus
longue .

Nous ne considerons pas que l'insuffisance de 1'offre de capitaux d'em-
prunt soit aussi grave que les autres insuffisances de capitaux traitees dans le
present chapitre . Nous le soulignons a titre d'illustration d'un autre probleme
auquel ont du faire face les moyennes entreprises cherchant a financer une
croissance rapide .

L'offre de capital de risqu e
On nous a indique dans plusieurs memoires et au cours de nos audiences

qu'une insuffisance de capital de risque disponible au Canada est un des
facteurs de la penurie relative de petites et moyennes entreprises dans le pays .
Le capital de risque est parfois designe sous le nom de participation specula-
tive; nous utilisons indifferemment les deux expressions pour denommer la
prestation de capitaux lorsque l'investissement sous forme de prets ou de
participation au capital social n'est ni sur ni liquide . Cette situation peut
naturellement survenir a maintes reprises au cours de 1'expansion d'une firme,
cela valant pour les grandes comme pour les petites entreprises . Le capital de
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risque peut etre sous la forme de participation au capital social, de titres de
dette, d'obligations convertibles, ou d'une combinaison de ceux-ci . Au Canada,
il y a une insuffisance non seulement de l'offre de capitaux pour les participa-
tions au capital social, mais aussi de tous les moyens de financement lorsqu'il
s'agit d'investissements a risque et rendement eleves . La rarete semble toutefois
plus prononcee dans le cas des capitaux pour la mise en route d'entreprises,
surtout quand on fait la comparaison avec ce qui se passe aux ttats-Unis .

Avant la Seconde Guerre mondiale, a peu pres les seuls fournisseurs de
capital de risque au Canada, hors du secteur minier, etaient en fait les riches
particuliers qui ont place des fonds dans des entreprises ne se pretant pas aux
prets bancaires traditionnels ou n'ayant pas leur place dans les portefeuilles des
institutions. Apres la guerre, certains de ces particuliers ont organise des
petites equipes d'administrateurs specialises ayant a leur disposition des fonds
mis en commun comme capitaux de risque . Tout naturellement, les placements
de ces firmes specialisees de capital de risque etaient faits dans des secteurs
auxquels les particuliers portaient un interet special . Canada Overseas Invest-
ments et Helix Investments, au Canada, et Rockfeller Brothers Inc ., aux
Lats-Unis, etaient au debut des maisons de placement familiales . Le succes de
ces firmes dirigees par des specialistes en a attire d'autres dans le meme
domaine du placement, certaines etant des filiales de grandes entreprises ou
d'institutions financieres, d'autres representant des fonds communs qui
n'avaient pas ete utilises auparavant dans ce type d'investissement . Nous
passons maintenant au role des societes de capital de risque, des banques a
charte, des particuliers et des organismes gouvernementaux dans la prestation
de capital de risque .

Le role des societes de capital de risqu e
Les societes de capital de risque sont importantes non pas a cause du

volume total en numeraire de leurs investissements, mais parce qu'elles ont ete
dans le passe une source de capital de risque pour les petites et moyennes
entreprises et qu'elles pourraient accroitre leur role dans l'avenir s'il y avait les
stimulants necessaires . Les firmes de capital de ris ue au Canada fonctionnent
un peu differemment des maisons analogues aux Wtats-Unis et au Royaume-
Uni, la difference etant due en partie a la taille plus restreinte des firmes
canadiennes .

Selon les renseignements que nous possedons, il n'y a que sept societes de
capital de risque au Canada qui ont un capital de 10 a 15 millions de dollars,
soit le minimum necessaire pour constituer un portefeuille d'investissements
diversifie desservant aussi bien les entreprises qui demarrent que les firmes
parvenues a maturite . Certaines des societes existantes de capital de risque ont
ete amenees a etablir leur strategie d'investissement de fagon a pallier l'insuffi-
sance latente. Un moyen, entre autres, consiste a rechercher les possibilites
d'investissement qui peuvent etre realisees en un court laps de temps . Un autre
moyen est d'investir dans des placements moins risques en evitant les investisse-
ments dans les entreprises qui demarrent ou d'autres investissements qui
necessiteront des supplements de fonds par la suite . La strategie la plus
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courante est pour l'investisseur d'acquerir des titres de dette ainsi qu'une
participation au capital-actions, s'assurant ainsi un revenu en interet qui
I'aidera au cours des premieres annees, tandis que sa participation en actions
peut etre detenue a faible frais et vendue s'il survient une occasion favorable .
Cette methode se prete mieux aux investissements dans les entreprises etant
parvenues a une certaine maturite, car une entreprise nouvelle n'a ordinaire-
ment pas la capacite d'assumer le service de la dette au cours des phases
initiales de sa croissance .

Une fois qu'une entreprise dans laquelle une personne a investi parvient a
la maturite et a la rentabilite, l'investisseur cherche un moyen de se dessaisir de
son placement et de recycler les capitaux dans de nouveaux investissements . La
fagon traditionnelle de ce faire a ete pour I'entreprise de se transformer en
societe publique . Le marche canadien des emissions n'a pas ete tres favorable
pour les actions des petites entreprises nouvelles depuis la fin des annees
soixante .

La deuxieme faqon de se defaire de sa participation est d'organiser
1'acquisition de toute 1'entreprise, ou au moins de la participation de I'investis-
seur de risque, par une autre entreprise ou un autre investisseur . La Loi sur
1'examen de l'investissement etranger a limite cette possibilite et, en restrei-
gnant la concurrence de la part des acheteurs etrangers, a quelque peu reduit ]a
valeur au prix du marche des petites entreprises appartenant a des particuliers .
Apres les incertitudes initiales suscitees par cette loi, cependant, son effet sur le
tnarche des petites entreprises a baisse en importance .

La troisieme faqon de se dessaisir de sa participation est de la revendre
directement aux proprietaires de 1'entreprise ou a 1'entreprise elle-meme . Cette
possibilite est parfois prevue dans l'investissement des le debut, mais elle a pour
defaut qu'il n'est pas ordinairement dans le meilleur interet de I'entreprise de
racheter ses actions par le decaissement de rares capitaux internes . 11 West pas
avantageux, non plus, de chercher a realiser un investissement en sortant de
1'entreprise des dividendes importants .

La difficulte de se departir d'une participation dans une entreprise au
Canada a contribue a ce qui est une tendance naturelle dans tous les pays, a
savoir qu'au cours d'une courte periode, beaucoup de societes de capital de
risque deviennent des societes d'investissement a capital fixe, des compagnies
d'exploitation, ou des societes de gestion . Cette reduction naturelle accentue la
necessite, en temps normal, de la venue de nouveaux investisseurs de capital de
risque .

Le nombre des societes de capital de risque au Canada et le volume en
numeraire de Ieurs investissements ont baisse d'une fagon notable de 1970 a
1976 . En 1970, quelque 45 grandes societes de capital de risque (ayant des
fonds disponibles pour les investissements de plus de 2 millions de dollars
chacune) etaient actives au Canada, effectuant environ 120 investissements par
an. En 1976, il y avait 23 importantes societes de capital de risque (sans
compter la Banque federale d'expansion des entreprises), 56 investissements
ayant ete effectues par 33 societes ou consortiums . Au nombre des societes de
capital de risque les plus importantes qui se sont retirees ou sont en train de se
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retirer du Canada, citons Charterhouse Canada Limited, Guardian Venture
Group, Citicorp Venture Capital Canada Ltd, Merban Capital Corp ., Interna-
tional Capital Corp., Nevron Capital Corp ., et la division de capital de risque
de MacMillan Bloedel . Les seules nouvelles sources importantes de capital de
risque surgies recemment au Canada sont les quatre societes auxquelles la
Corporation de developpement du Canada a confie des fonds, plus les succursa-
les nouvellement formees de Brascan Limited et d'Inco Limited . Les societes
qui se sont retirees ont donne comme raisons de leur depart la deterioration du
rapport risque-rendement pour l'investissement, les difficultes de se departir de
son investissement et la fiscalite moins avantageuse au Canada qu'aux
Etats-Unis .

Le montant total investi en 1976 par les principales societes de capital de
risque etait approximativement de 17 millions de dollars compare a 6 millions
et demi en 1975 et a environ 40 millions en 1970 . Ces chiffres excluent les
investissements dans les richesses naturelles, qui varient considerablement
d'une annee sur 1'autre par rapport au regime fiscal des investissements des
particuliers . On calcule que les grandes societes de capital de risque aux
Etats-Unis ont, en comparaison, investi environ 670 millions au cours de 1976
(non compris les investissements faits par les Small Business Investment
Corporations, dont il est question ci-apres) .

Dans I'ensemble, nous assistons donc a une reduction a la fois du nombre
des societes de capital de risque et du volume en numeraire des investissements,
les societes qui restent plagant une proportion toujours plus grande de leurs
capitaux dans des industries de richesses naturelles qui sont des refuges fiscaux
et dans des investissements hors du Canada .

Le role des banques a chart e
Au chapitre x du present rapport, nous etudions I'activite des banques a

charte canadiennes . Les banques a charte n'operent pas generalement dans le
domaine du capital de risque . Les banques canadiennes utilisent parfois des
techniques de pret souples et innovatrices, telles que les debentures a interet
conditionnel ou les actions privilegiees rachetables, mais celles-ci visent ordi-
nairement les entreprises ayant un chiffre d'affaires ou un actif superieur a 10
millions de dollars . Les formules de pret specialisees sont generalement possi-
bles seulement dans les succursales importantes des banques s'occupant parti-
culierement des entreprises commerciales ou aux sieges sociaux . L'emprunteur
qui veut les utiliser doit etre suffisamment informe pour aller a un echelon plus
eleve que sa succursale locale en vue d'obtenir de I'aide, et il doit aussi
convaincre sa banque qu'il peut s'acquitter du service de la dette . 11 doit etre en
mesure de preparer des projections a I'egard de la marge d'autofinancement,
du service de I'interet et du service de Ia dette, et d'expliquer les diverses
hypotheses et le raisonnement logique etayant ces projections .

Plusieurs banques a charte ont choisi soit de fournir des capitaux par
I'intermediaire de petites divisions de capital de risque, soit de prendre une
participation dans les societes de capital de risque pour fournir de tels fonds
aux petites et moyennes entreprises . La preference des banques pour cette
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formule de financement va ordinairement a un instrument portant interet afin
d'en retirer un revenu courant, mais le financement prend egalement la forme
de titres obligataires subalternes ou d'actions privilegiees, souvent avec des
combinaisons des deux pour obtenir un taux de rendement minimum .

L'article 76 de la Loi sur les banques impose une contrainte aux banques
en ce sens qu'il leur est interdit de detenir plus de 10 % des actions en
circulation avec droit de vote d'une entreprise si leur investissement est
superieur a 5 millions de dollars ; lorsque 1'investissement est inferieur a 5
millions, elles peuvent detenir jusqu'a 50 % des actions . Aux termes d'une
recommandation contenue dans le Livre blanc de 1976, la participation des
banques a charte serait effectivement restreinte a 10 % de tout investissement
de risque, plutot qu'a 50 % pour les investissements de moins de 5 millions
comme il est actuellement permis . Cela restreindrait la participation des
banques en capital de risque etant donne que cette recommandation leur
interdit de prendre une position qui leur permet d'acquerir une participation
majoritaire soit pour proteger un investissement dans une entreprise qui est mal
geree, soit pour acheter la participation d'un autre associe qui desire se retirer .
La commission trouve les recommandations du Livre blanc indument restricti-
ves et recommande de plus que I'article 76 soit modifie afin de porter la limite
de l'investissement de 5 a 10 millions de dollars .

Le role des investisseurs individuel s

Une autre source de capital de risque est constituee par les particuliers qui
font des investissements personnels comportant un risque eleve . 11 n'existe
aucune donnee disponible sur le total de ces investissements, ni de mecanisme
de centralisation officiel pour reunir les prestateurs et les utilisateurs de ces
capitaux. Des hommes de loi, des conseillers en placement, des comptables, des
banquiers et d'autres personnes mettent prestateurs et utilisateurs en rapport
quand le cas se presente, mais cette faqon de proceder est loin d'etre parfaite .
Nous n'avons pas ete a meme de determiner dans quelle mesure les particuliers
repondent au besoin de capital de risque, mais selon les indications fournies par
les conseillers en placement et d'autres personnes, cette source, a part quelques
exceptions, est limitee a des sommes relativement modestes .

Le role des organismes gouvernementau x

L'insuffisance de capital de risque fourni par le secteur prive est reduite
par I'action des nombreux organismes gouvernementaux, a 1'echelon federal et
provincial, qui assurent une aide financiere aux petites et moyennes entreprises .
Nous avons releve quatre-vingt-dix-sept programmes d'aide federaux et provin-
ciaux distincts accessibles aux petites entreprises, et il en existe sans doute
d'autres . Les programmes vont des organismes et des garanties de prat a I'aide
pour les programmes de formation, en passant par 1'abattement d'impot pour la
lutte anti-pollution et d'autres depenses des particuliers . Le ministere federal
des Finances garantit, par exemple, des prets commerciaux jusqu'a concur-
rence de $75 000 aux entreprises dont les revenus annuels bruts ne depassent
pas 1 million et demi de dollars pour 1'achat, l'installation, la renovation et
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1'amelioration du materiel ou des locaux, ou 1'achat de terrain . La Banque
federale d'expansion des entreprises (BFEE) fournit des prets ou des garanties
de pret . Cependant, la plupart des organismes gouvernementaux concentrent
leurs operations de prets sur les entreprises comportant de faibles risques (bien
qu'elles puissent mettre en jeu des personnes ou des regions geographiques de
risque eleve) . Fait exception a cette tendance la BFEE, qui s'est engagee dans
le domaine du capital de risque en 1976, et au cours des dix-huit premiers mois
de fonctionnement dans ce secteur a fait 51 investissements representant un
montant total de $6 300 000. Le ministere de I'Expansion economique regio-
nale est egalement une source importante de fonds pour les petites et les
grandes entreprises dans certaines regions du pays .

I1 est difficile de classer en categories les programmes d'aide federaux et
provinciaux parce que leurs objectifs sont nettement differents de ceux des
autres prestateurs de capitaux . Les objectifs des gouvernements englobent
indifferemment la creation d'emplois locaux, I'accroissement des exportations,
le remplacement des importations dans une region ou dans le pays, l'introduc-
tion d'une nouvelle technologie, I'expansion economique regionale et la creation
de nouveaux emplois specialises . Souvent la condition exigee pour obtenir des
fonds d'un organisme gouvernemental, en particulier des organismes federaux,
est de fournir la preuve que ces fonds ne peuvent etre obtenus d'autres sources
et que le projet a peu de chance d'etre mis en ceuvre sans 1'aide de 11tat . Les
nombreux criteres autres que la rentabilite dont il faut tenir compte amenent
les organismes gouvernementaux, en particulier provinciaux, a prendre un
temps considerable avant d'approuver des demandes de pret . Malgre les
initiatives des secteurs public et prive, il existe au Canada une penurie de
capitaux de risque pour financer les petites entreprises dynamiques qui sont
necessaires pour accroitre la concurrence et entrainer la croissance de
I'economie .

Societes d'investissement dans la petite entreprise
Les Lats-Unis n'ont pas eu les memes problemes que be Canada en ce qui

concerne l'offre de capital de risque, en partie parce que la conjoncture est plus
favorable aux initiatives des entreprises, et en partie parce que le rapport
risque-rendement aux bats-Unis est nettement meilleur, et aussi enfin, parce
que la fiscalite est plus favorable a l'entreprise . La Small Business Investment
Company (SBIC) creee aux Etats-Unis en vertu de la Small Business Invest-
ment Act de 1958, est un exemple qui illustre la conjoncture et la fiscalite plus
favorables aux Etats-Unis .

A la date du 31 mars 1976, il y avait en activite aux 8tats-Unis 325
societes d'investissement dans la petite entreprise representant un actif total de
1,1 milliard de dollars (dont 43 % etait emprunte) . Au cours de 1976, la SBIC
a investi dans 2 200 petites et moyennes entreprises, 1 225 de ces investisse-
ments etant des premiers investissements . La moitie de ces entreprises exis-
taient depuis moins de trois ans . Le chiffre d'affaires moyen de ces nouvelles
entreprises etait de 2,1 millions de dollars, et elles employaient en moyenne 62
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personnes chacune . Au cours de la periode de six ans terminee le 31 decembre
1976, les entreprises prosperes financees par la SBIC ont eu un taux de
croissance moyen de 22 %, tandis que le taux de croissance moyen pour
1'ensemble de I'economie americaine a ete de 5 a 7 % au cours de la meme
periode .

Des propositions demandant la creation au Canada d'une societe de
capital de risque (SCR), semblable a la SBIC americaine, ont ete formulees
par diverses personnes ou organismes au cours des dernieres annees, notam-
ment par Robert Grasley dans un rapport au ministre dItat, par I'Association
canadienne des courtiers en valeurs mobilieres et par I'Association of Canadian
Venture Capital Companies . A 1'echelon provincial, 1'Ontario et le Quebec ont
adopte des lois accordant des allegements fiscaux pour les societes qui investis-
sent dans des entreprises serieuses a capital de risque de ces provinces, et
I'Alberta, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-tcosse ont soit propose une loi
analogue, soit manifeste un grand interet en cc sens . Cependant, des solutions
provinciales pour regler un probleme national sont necessairement limitees
dans leur portee et elles soulevent la possibilite que les provinces se fassent
concurrence au sujet des concessions fiscales . Pour etre efficace, une solution
fiscale au probleme national de l'insuffisance de capital de risque doit venir du
gouvernement federal .

Dans son memoire a la commission, I'Association of Canadian Venture
Capital Companies recommandait que le gouvernement federal accorde des
licences a des societes speciales de capital de risque qui investiraient dans les
entreprises qui demarrent et les petites entreprises au Canada . Elle proposait
que les montants investis dans des actions d'une entreprise de cc type soient
totalement deductibles du revenu imposable de I'actionnaire . 11 s'agirait d'une
disposition fiscale fort genereuse . Les dispositions de n transfert u imposeraient
le revenu de 1'entreprise seulement entre les mains des actionnaires, mais non
entre les mains des intermediaires de la prestation du capital de risque .
D'autres recommandations demandent notamment de porter de cinq ans a dix
ans la periode de report des pertes pour les petites et moyennes entreprises .

Des solutions de cc genre pourraient encourager les grandes entreprises
qui ont les specialistes en placements et en gestion a s'engager dans le domaine
du capital de risque, et peut-etre a soumettre leurs jeunes cadres, dans le cours
de leur formation, aux problemes de gestion que cela souleve. Cependant, ]a
SCR n'est pas la solution pour les moyennes entreprises a croissance rapide,
lesquelles grandiraient beaucoup plus vite que le volume des fonds dont
disposerait la SCR, qui ne serait pas financee par les institutions .

Neanmoins, la creation de la SBIC aux bats-Unis indique precisement
avec quelle rapidite et quelle efficacite les changements fiscaux peuvent attirer
des capitaux et des entrepreneurs sur le marche . Si le gouvernement federal
veut augmenter tres rapidement I'affluence de capitaux dans les entreprises
nouvelles comportant des risques et un rendement eleves, des organismes
analogues a la SBIC pourraient etre aussi efficaces au Canada . Des problemes
de definition et d'equite se poseraient indubitablement, et il serait necessaire de
prevenir les abus. Cependant, ces problemes pourraient probablement etre
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resolus par des modifications de la loi, comme ils l'ont ete avec les REEL et
d'autres programmes semblables ces dernieres annees .

LES COMPETENCES EN MATItRE DE GESTION ET DE
TECHNOLOGI E

Comme nous l'avons deja indique, on soutient parfois que le manque de
petites entreprises dynamiques ne fait qu'illustrer la rarete de projets solides .
On attribue cette carence au manque d'esprit d'entreprise, de competences en
matiere de direction, ou d'autres capacites techniques, ou encore a I'absence
d'une n masse critique n de personnel de direction ou de techniciens hautement
specialises dans telle ou telle region .

Une telle affirmation est evidemment difficile a prouver ou a refuter . La
formation en administration des entreprises de nos gestionnaires est relative-
ment faible; cette carence a ete le sujet d'innombrables ecrits et etudes ces dix
dernieres annees . On reproche aux administrateurs canadiens de prendre leurs
decisions d'une fa~on traditionnelle sans faire preuve d'un grand esprit d'initia-
tive et sans utiliser de methodes scientifiques ; qu'il y a un nombre insuffisant
d'administrateurs bien formes et experimentes qui peuvent renforcer par une
analyse leur demarche intuitive dans la prise des decisions ; ou que le niveau
eleve de la mainmise etrangere sur ]'industrie canadienne a produit beaucoup
de cadres specialises uniquement dans un secteur fonctionnel limite de 1'entre-
prise comme la commercialisation ou les services financiers, mais peu ayant de
I'experience dans I'elaboration de la strategie globale de t'entreprise et la
planification, ou dans la prise de decisions de grande portee pour I'entreprise .

Les statistiques comparatives sur la formation scolaire et d'autres traits
caracteristiques des cadres moyens et superieurs au Canada et aux bats-Unis
indiquent en partie 1'existence d'une « carence de gestionnaires p . Selon certai-
nes etudes, le cadre superieur canadien type est plus age que son homologue
americain, a un niveau d'education moins eleve, a gravi plus lentement les
echelons dans 1'entreprise, et est plus susceptible d'avoir ete choisi en fonction
de son experience que de sa formation en administration . D'apres les chiffres
de 1975, les cadres au Canada comptaient une proportion plus faible de
personnes ayant fait des etudes universitaires et, ce qui est peut-etre plus
significatif, une proportion beaucoup plus faible qu'aux I✓tats-Unis de person-
nes ayant un diplome en administration des entreprises, ou dans des domaines
connexes . Il y avait aux Ptats-Unis trois fois et demie plus de titulaires d'une
maitrise en administration des entreprises par 100 000 habitants en 1975 qu'il
n'y en avait au Canada . Le nombre des titulaires d'un diplome en administra-
tion n'est peut-etre pas un indicateur precis de 1'esprit d'initiative et de la
competence en affaires, mais il indique l'importance relative que l'on accorde a
la competence en gestion et a I'esprit d'initiative dans une societe .

En comparant les propositions soumises aux prestateurs de capital de
risque, au Canada et aux 1✓ tats-Unis, la commission a constate des differences
considerables quant a la qualite et la portee de la presentation . Au risque d'une
simplification excessive, disons que le memoire canadien type est presente par
un chef d'entreprise ou un petit groupe de chefs d'entreprise, et qu'il soumet ce
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qui apparait comme une bonne proposition bien appuyee par des cadres
qualifies dans un ou deux secteurs fonctionnels ; il y a cependant absence de
specialistes competents dans les autres secteurs, et le memoire n'indique rien de
precis sur la faron dont on pourra les recruter, ni sur la strategie a long terme
de I'entreprise . Le prestateur canadien de capital de risque est ensuite place
dans la situation de devoir refuser la proposition ou de s'interesser a trouver
d'autres cadres ou gestionnaires competents pour constituer 1'equipe de direc-
tion . Les propositions americaines que nous avons vues etaient beaucoup mieux
elaborees ; elles contenaient non seulement une proposition, mais des plans
d'expansion a court et a long terme, et semblaient provenir de chefs d'entre-
prise qui disposaient d'enormement de talents et de competences .

Notre preoccupation au sujet des competences en matiere de gestion et de
technique est reliee au difficile probleme du maintien de conditions propices
pour les nouvelles entreprises a technologie avancee . Ces societes meritent
qu'on s'y interesse tout specialement pour plusieurs raisons . Ce sont assurement
les entreprises les plus sensibles au manque de gestionnaires et de cadres
techniques competents, ou de personnes hautement qualifiees . Elles sont parti-
culierement importantes pour assurer une concurrence valable, parce que la
technologie nouvelle et innovatrice permet aux nouvelles entreprises de soutenir
la concurrence sur les marches dont la caracteristique est une structure
d'oligopole et un ensemble d'entreprises ayant atteint leur maturite . Meme si
cela n'entre pas precisement dans le cadre de notre mandat, le fait que les taux
de croissance du chiffre d'affaires et de creation d'emplois sont beaucoup plus
eleves dans les entreprises de technologie avancee et innovatrice que dans les
entreprises ayant atteint une plus grande maturite est un facteur tout aussi
important en ce qui concerne les probl'emes qui se posent au Canada .

Nous soulevons le probleme du manque de personnel hautement qualifie
dans les activites relatives a la gestion et a la technologie parce qu'il s'agit de
problemes de grande portee ayant des effets sur l'insuffisance des moyens
financiers etudiee precedemment . La penurie de personnel de direction qualifie
tendra peut-etre a disparaitre a mesure que les cadres de direction competents
seront mieux repartis dans l'economie et que les jeunes cadres ayant une solide
formation en administration des entreprises acquerront plus de maturite et
d'experience . Le probleme du personnel de direction est complique par le degre
de mainmise etrangere, la participation de 11tat et la reglementation des
industries dans t'economie, trois facteurs qui ne contribuent pas a la formation
d'effectifs de direction solides, ainsi que par la faiblesse relative des ressources
consacrees a cette formation .

LA FISCALITI R

Apres tout ce que nous avons fait valoir dans le present chapitre, il saute
aux yeux que 1'epargne, au cours des prochaines annees, sera insuffisante pour
financer les investissements necessaires aux entreprises et que les coefficients
risque-rendement actuels et prevus demeureront insuffisants pour favoriser
I'investissement de capital de risque . Ce probleme et d'autres difficultes graves
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qui assaillent notre economie et ont fait 1'objet d'une breve etude au chapitre
premier nous inquietent profondement .

Nous croyons qu'il y a lieu de remettre davantage en question des facteurs
qui, jusqu'ici, etaient consideres comme immuables . Si les problemes auxquels
nous devons faire face sont aussi profondement ancres que nous le croyons, il
nous faudra probablement, pour les resoudre, apporter des changements a
1'ensemble de notre dispositif economique . Pour s'attaquer a 1'essence meme
des problemes, il ne suffira pas d'en considerer superficiellement les effets ;
nous devons tous etre disposes a aller jusqu'a ce qui nous semble actuellement
impensable .

Aussi, croyons-nous qu'il y aurait moyen de stimuler ce genre de reflexion
si nous pouvions formuler une proposition susceptible de pousser a 1'action .
Pour diverses raisons, nous avons songe que le regime fiscal se pretait bien a
une telle discussion .

D'abord, I'experience a demontre que 1'economie reagit bien aux change-
ments fiscaux. Nous en avons donne plusieurs exemples dans le present
chapitre . En second lieu, nous sommes d'avis que le regime fiscal devra etre
sensiblement modifie, si nous voulons relever le niveau de 1'epargne et amelio-
rer suffisamment les rendements envisages pour attirer celles-ci vers 1'investis-
sement dans des entreprises . Le present chapitre se prete bien a 1'etude du
regime fiscal, car un secteur de petites entreprises vraiment sain et solide est
1'arme la plus pratique contre la concentration economique qui est inevitable
dans 1'economie canadienne et constitue une menace constante a la concur-
rence sur le marche. La sante des petites entreprises depend de la vigueur de
1'economie plus que de toute autre chose . De plus, le calcul du revenu
imposable et le regime de perception de l'impot a payer constituent de tres
graves problemes pour les petites entreprises . L'impot sur les benefices greve
les petites entreprises d'un fardeau disproportionne, car les benefices non
repartis sont souvent leur principale source de capitaux . Enfin, la complexite
du regime fiscal entraine, pour ces entreprises, des frais qu'elles sont les moins
en mesure de supporter .

Nous formulons des propositions a cet egard, sachant bien qu'il y a
desaccord au sujet des repercussions des modifications fiscales sur 1'epargne et
les investissements . La plupart des observateurs sont d'avis que l'investissement
est conditionne par les coefficients risque-rendement envisages plutot que par
des modifications fiscales a court terme . Nous reconnaissons aussi que des
changements destines a favoriser l'investissement seront peut-etre moins effica-
ces une fois appliques a une economie industrielle qui, depuis 1975 jusqu'au
moins au premier trimestre de 1977, a fonctionne a moins de 85 % de sa
capacite . Neanmoins, nous considerons les changements fiscaux comme une
tentative a long terme de modifier de fagon permanente I'equilibre risque-ren-
dement plutot que de remedier, a court terme, a nos problemes economiques .
C'est pourquoi nos observations portent sur la modification possible des
fondements de la fiscalite et, en particulier, sur les changements qui auront
pour effet de combattre le prejuge qui existe contre les investissements sous
forme de capital-actions et en faveur de 1'epargne confiee a des institutions .
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Plusieurs des temoins que nous avons entendus ont pane de nouvelles deduc-
tions ou abattements qui seraient destines a encourager et a stimuler soit les
petites entreprises, soit le commerce en general . Or, comme nous 1'avons deja
remarque, il faudrait faire davantage. Nous invitons donc les autorites a
considerer de nouveau deux aspects essentiels du regime fiscal . Plus precise-
ment, nous voulons savoir si l'imposition des gains en capitaux en vaut
vraiment la peine et s'il y a lieu d'imposer les revenus des entreprises a 1'etape
ou ils le sont a I'heure actuelle .

Nous reconnaissons que les deux idees que nous venons d'enoncer sont
radicales . Elles auraient des effets economiques a long terme, y compris
peut-etre des consequences profondes pour les revenus de 11tat dont l'insuffi-
sance devrait sans doute etre compensee par la reduction des depenses ou de
nouveaux impots, ou les deux ; or, certaines de ces solutions seraient sans doute
tres penibles . Nous savons que les recommandations formulees ci-dessous ne
constituent peut-etre pas le meilleur moyen de faire face a la penurie d'investis-
sements ou qu'elles pourraient etre impossibles a appliquer pour diverses
raisons . Neanmoins, le probleme est si important, a notre avis, que 1'etude et la
discussion de ces sujets devraient etre amorcees sur le champ afin que les
modifications, quelles qu'elles soient, puissent etre effectuees le plus tot possi-
ble . Nous ne considerons pas ces recommandations comme definitives ; nous
voulons plutot mettre en lumiere les problemes qui se posent et nous efforcer
d'y trouver des remedes . Nous souhaitons que la reaction a nos propositions se
presente sous forme de solutions de rechange plutot que de critiques negatives
ou de simples refutations .

Impot sur les gains en capita l

Le Canada a commence a imposer les gains en capital en 1972 parce que
le Parlement a reconnu qu'il etait inequitable d'imposer le revenu ordinaire
dans sa totalite et d'exempter les gains en capital . 11 s'agit IA d'un point de vue
parfaitement sense du point de vue equite, meme si on ne 1'a pas pousse jusqu'a
sa conclusion logique, car la moitie seulement des gains en capital sont
assujettis a l'impot . En outre, le type de gain en capital dont la plupart des gens
esperent beneficier un jour ou 1'autre, celui qui provient de la vente de la
residence principale, en est totalement exempte .

Les rendements estimatifs de 1'imp6t sur les gains en capital sont passes de
54 millions de dollars en 1972 a 235 millions en 1976 dont un peu moins de la
moitie ont ete payes par les corporations . Cc sont la des sommes vraiment
modestes, surtout quand on les compare au produit total de l'imp6t federal de
plus de 32,4 milliards de dollars en 1976-1977 . 11 est vrai que le marche
boursier a ete stagnant la majeure partie du temps, depuis qu'existe l'imp6t sur
les gains en capital, et que le rendement de l'imp6t devrait augmenter si le
marche devient plus actif. (La question de savoir dans quelle mesure 1'existence
meme de l'imp6t sur les gains en capital encourage la stagnation du marche
fournit matiere a ample discussion.) Les modifications a la Loi de 1'impot sur
le revenu, toutefois, y compris la decision d'exempter le premier 1 000 dollars
de gain en capital, de dividendes et de revenus d'interet (1'exemption ne



investissements et croissance 31 3

s'appliquait auparavant qu'aux dividendes et aux interets) modifiera encore
1'assiette de 1'imp6t sur le gain en capital .

En echange d'une maigre somme en revenu d'impot et d'une mesure
partielle pour etablir plus d'equite, on a rendu le systeme fiscal canadien
beaucoup plus complexe et onereux a appliquer . II s'agit de savoir si cela en

valait la peine . Nous ne le pensons pas . 11 n'y a aucune raison d'escompter que
l'impot sur les gains en capital constituera un jour une part importante des
recettes fiscales de I'Etat . Cela ne se produira certainement pas tant que
1'economie canadienne demeurera dans son marasme actuel, et l'existence de
cet impot est un facteur deprimant que I'economie a difficilement les moyens
de se permettre en ce moment . Tel qu'il fut conqu, l'impot sur les gains en
capital ne devait pas apporter beaucoup sur le plan de 1'equite et dans ce sens,
les plus recentes modifications des lois fiscales constituent un autre pas en
arriere . II en resulte une disposition supplementaire compliquee et couteuse au
systeme fiscal ainsi qu'un element qui decourage l'investissement dans les
entreprises et qui n'offre en contrepartie que tres peu d'avantages .

L'abolition de I'impot sur les gains en capital vaudrait la peine parce
qu'elle simplifierait le systeme fiscal a peu de frais du point de vue revenu et
equite, et contribuerait en outre a creer un meilleur climat pour l'investisse-
ment au Canada. II ne fait aucun doute que ce dernier avantage est souhaitable
et meme necessaire .

Imposition du revenu tire d'une entrepris e

Le revenu tire d'une entreprise, rappelons-le, n'est pas la meme chose que
le revenu des compagnies par actions, car beaucoup d'entreprises ne sont pas
constituees en corporations . En outre, beaucoup de compagnies ont des revenus
comme le revenu de placement et les gains en capital, qui ne sont pas des
revenus tires d'une entreprise . La distinction entre le revenu tire d'une entre-
prise et le revenu d'une compagnie par actions est importante sur le plan
theorique, mais 1'est peut-etre moins quantitativement . Nous reviendrons a
cette distinction plus loin, mais pour le moment nous traitons du revenu d'une
compagnie par actions comme si c'etait la meme chose que le revenu tire d'une
entreprise .

Si le revenu d'une compagnie par actions est impose, un systeme fiscal doit
trancher le probl'eme que pose la question de savoir s'il faut imposer les
dividendes, et comment les imposer, parce que naturellement les dividendes
sont une distribution du revenu de la compagnie. Si les dividendes sont
egalement imposes entre les mains des actionnaires qui les reqoivent, il y a une
double imposition du meme revenu parce que la compagnie n'est qu'un
intermediaire .

Avant 1972, le Canada a ameliore cette double imposition de plusieurs

fagons . Premierement, les beneficiaires de dividendes etaient tenus d'inscrire
les dividendes dans leur revenu et de calculer I'impot sur le revenu total aux
taux appropries d'imposition des particuliers, mais on leur a permis de deduire
de 1'imp6t a payer un credit d'impot pour dividendes s'elevant a 20 % du
dividende net . Deuxiemement, les compagnies par actions ont ete autorisees a
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payer un impot supplementaire special de 15 ou 20 % sur certains montants du
revenu de la compagnie qui avaient deja supporte l'imp6t reglementaire sur les
revenus des compagnies au moment ou le revenu avait ete gagne . Les 80 % ou
85 % restants pouvaient ensuite etre distribues sans qu'ils soient de nouveau
imposes entre les mains des actionnaires . Les dividendes verses par une
compagnie par actions a une autre n'etaient generalement pas imposes du tout,
mais ils etaient imposes de la fagon habituelle, il va sans dire, quand ils etaient
verses en fin de compte a chaque actionnaire . De cette fa~on expeditive, les
actionnaires recevant des dividendes se trouvaient a obtenir une compensation
pour 1'imp6t qui avait ete paye par la compagnie au moment ou le revenu avait
ete gagne pour la premiere fois .

Parmi les autres changements, la reforme du regime fiscal canadien en
1972 a cherche a rendre le systeme du credit d'impot pour dividendes plus
precis, afin que le revenu d'une compagnie par actions soit impose entre les
mains des actionnaires individuels a leurs taux d'imposition personnels, com-
portant un credit total pour l'imp6t paye par la compagnie au moment ou le
revenu a ete gagne. Les impots speciaux de 15 et 20 % furent abolis ou limites
au revenu des compagnies par actions gagne avant 1972 . Le systeme fiscal
concernant les compagnies est plus complique que ne le donne a penser cette
breve explication, en partie parce qu'iI doit egalement tenir compte du proble-
me des gains en capital gagnes par les compagnies et distribues par la suite
comme dividendes . Ce qui est interessant a ce point de vue, c'est qu'il n'y a plus
vraiment a proprement parler d'impot sur le revenu des compagnies comme tel .
Les compagnies payent effectivement de 1'imp6t sur le revenu a mesure qu'elles
le gagnent, mais cet impot est en realite un paiement par anticipation au nom
des actionnaires . Quand une compagnie paye des dividendes, l'imp6t qu'elle a
paye precedemment en tant que corporation est, en fait, rembourse ou defalque
de l'imp6t que les actionnaires residant au Canada sont ensuite tenus de payer
sur les dividendes . Les actionnaires non residents sont assujettis a une retenue
fiscale supplementaire de 15 ou 25 %, mais ils peuvent normalement defalquer
cette retenue fiscale de 1'imp6t qu'ils paieront dans leur propre pays sur leur
revenu total, y compris leurs dividendes canadiens .

II convient de noter que la methode de a majoration et credit p, selon
laquelle l'imp6t sur le revenu des compagnies est transmis aux beneficiaires de
dividendes, est devenue constamment plus arbitraire et plus genereuse a 1'egard
des actionnaires . Initialement, le beneficiaire de dividendes majorait son divi-
dende d'un tiers, incluait cette somme majoree dans son revenu, calculait son
impot personnel, et deduisait ensuite de l'imp6t a payer le montant dont il avait
majore le dividende, c'est-a-dire un tiers du dividende qu'il recevait . En
supposant que la compagnie avait deja paye un impot de 25 % sur le revenu
qu'elle avait gagne, la formule « majoration et credit » etait jugee pour ainsi
dire neutre ; le montant global des credits aux actionnaires residents n'etait ni
superieur ni inferieur au montant d'impot paye par la compagnie sur le revenu
auquel etait impute le dividende paye .

Dans la mesure ou les taux d'imposition federaux et provinciaux du revenu
des compagnies etaient de plus ou de moins de 25 %, la formule « majoration et
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credit » ne rendait pas aux actionnaires 1'imp6t total paye par la compagnie, ou
bien elle rendait trop. Le credit d'impot est a peu pres exact dans la mesure ou
le dividende est paye par imputation sur le revenu qui est impose au taux plus
bas ou des tt petites entreprises u de 25 %, par exemple . La reduction de 5 % de
1'imp6t sur les benefices des compagnies tires d'entreprises manufacturieres ou
de transformation peut aboutir a un credit excedentaire pour les actionnaires
de ces compagnies .

Les modifications a la Loi de I'impot sur le revenu de 1977 ont porte ]a
majoration et le credit d'un tiers a 50 %. Selon cette formule modifiee, les
actionnaires residents, autres que ceux se trouvant aux paliers d'imposition du
revenu personnel les plus eleves, recupereront davantage, grace au credit
d'impot pour dividendes, que ce que la compagnie aura paye en premier lieu
sur leur part proportionnelle du revenu de la compagnie . Le Canada est done
passe depuis 1971 d'une position ou il y avait une reduction du taux de I'impot
par suite de double imposition du revenu des compagnies a une position ou le
revenu d'une compagnie par actions a de fortes chances d'etre impose moins
fortement que la plupart des autres categories de revenu .

Nous ne faisons aucune recommandation particuliere sur ce que devrait
etre le taux equitable d'imposition du revenu des compagnies par actions, ni sur
la question de savoir si cette categoric de revenu doit etre imposee davantage
ou moins que les autres categories de revenu . Nous nous demandons seulement
si le moment pour imposer le revenu des compagnies est bien choisi . Le systeme
fiscal doit-il, comme a 1'heure actuelle, prevoir l'imposition du revenu des
compagnies par actions a mesure qu'il est gagne et rendre cet impot (ou un
montant plus ou moins eleve) aux actionnaires residents quand its re~oivent les
dividendes et paient 1'imp6t? Ou bien doit-il exempter le revenu des compa-
gnies par actions pourvu qu'il soit utilise dans 1'entreprise, 1'imp6t devenant
payable seulement quand ce revenu est reparti ?

Nous sommes favorables a la derniere solution, pour plusieurs raisons . En
premier lieu, ]'imposition selon ces conditions devrait aider grandement la
petite entreprise, parce que si les benefices non repartis qui'sont sa principale
source de capital d'expansion ne sont pas r'eduits par 1'imp6t, le montant global
disponible pour reinvestir daris 1'entreprise sera considerablement augmente .
Deuxiemement, et cela s'applique aux benefices des grandes comme des petites
entreprises, les benefices ne sont pas vraiment disponibles pour utilisation
privee ou publique tant qu'ils sont employes d'une fagon productive dans
1'entreprise . Les chiffres que nous avons cites precedemment dans le present
chapitre montrent d'une faqon manifeste la necessite d'accroitre les investisse-
ments et revelent que'la part que devraient fournir les benefices non repartis
des compagnies ne sera absolument pas disponible . Un amenagement du
systeme fiscal modifiant le moment auquel les benefices non repartis des
compagnies sont imposes repondrait parfaitement a ce probleme .

En outre, l'inflation a sape a sa base meme la fagon d'evaluer le revenu .
Du fait que les benefices declares dans beaucoup d'industries sont illusoires, le
taux d'imposition reel du revenu d'une compagnie est beaucoup plus eleve que
le taux visible . Nous ne croyons pas que les comptables ou qui que ce soit
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pourront concevoir un moyen de tenir compte de l'inflation qui donnera une
evaluation plus exacte du revenu imposable, si ce n'est que parce que l'inflation
touche les entreprises de fagons differentes . II ne s'agit pas d'un probleme de
comptabilite, comme beaucoup semblent le supposer . Le probleme tient plutot
a ce que 1'unite de mesure, la monnaie, sur laquelle doivent se fonder les
comptables pour exercer leur travail, est devenue un indicateur de valeur
auquel on ne peut plus se fier . Reconnaissant d'une fagon tres limitee le
probleme de l'inflation, les modifications a la Loi de /'impot sur le revenu de
1977 ont prevu une deduction de 3 % sur les stocks pour compenser, dans une
certaine mesure, les effets de l'inflation et les benefices illusoires sur les stocks .
Cette methode est, a notre avis, un simple palliatif, et une autre complication
introduite dans le systeme fiscal .

Le point fondamental est qu'il n'est plus possible d'evaluer le revenu d'une
entreprise avec suffisamment de precision aux fins de 1'imp6t et, point egale-
ment important, d'une maniere pouvant etre appliquee equitablement a toutes
les entreprises. Il ne peut y avoir d'equite dans un systeme fiscal lorsque
1'element qui est a la base du systeme, le revenu, signifie des choses differentes
selon le genre d'activite qui engendre cc revenu .

Une autre raison milite en faveur du report d'impot pour le revenu des
entreprises : les dispositions relatives a 1'imp6t sur le revenu qui determinent cc
qu'est le revenu tire d'une entreprise, ajoutees a celles qui s'appliquent aux
compagnies par actions comme telles, sont de loin les plus longues et les plus
complexes de la Loi de l'impot sur le revenu . S'il etait possible de concevoir un
impot s'appliquant au contraire aux repartitions de dividendes des compagnies
par actions, il serait sans doute possible de simplifier la loi . Nous ne pretendons
pas avoir prevu et trouve les solutions a tous les problemes techniques que
souleverait un tel changement . II ne fait pas de doute que le changement ne
s'effectuerait pas sans difficultes, au moins pendant la phase transitoire .

II n'en reste pas moins que quiconque comprend les subtilites de 1'actuelle
Loi de l'impot sur le revenu reconnaitra volontiers qu'elle est a n'en pas douter
la plus compliquee de toutes . Les ressources consacrees par les hommes
d'affaires et leurs conseillers specialises a la comprendre et a s'y conformer
n'ont jamais, a notre connaissance, ete calculees, mais il est plus que certain
qu'elles sont enormes . En outre, le gros des depenses et des frais d'administra-
tion qu'assume le gouvernement pour assurer la mise en application de la loi
decoule des articles de la loi qui portent sur I'imposition du revenu tire d'une
entreprise et d'une compagnie par actions . Les frais ne se limitent pas aux
charges de fonctionnement des ministeres des Finances, de la Justice et du
Revenu national, et aux salaires et honoraires payes aux conseillers en fiscalite
dans le secteur prive . II y a egalement les frais que cela occasionne pour la
societe en general d'avoir tant de specialistes travaillant a la tache sterile de se
conformer a la loi de I'impot . En plus des autres raisons qu'iI y a de reexaminer
la fagon dont est impose le revenu tire d'une entreprise ou d'une compagnie par
actions, nous pensons que I'epargne probable en frais administratifs rendrait la
reforme d'autant plus valable .
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Toute revision du systeme fiscal dans le sens que nous le recommandons
souleve quelques problemes graves et nous allons decrire brievement les plus
evidents .

Premierement, si 1'imp6t sur le revenu des compagnies par actions tel que
nous le connaissons actuellement etait aboli, cela aurait de serieuses repercus-
sions sur les recettes de I'Etat . Le produit de l'imp6t sur le revenu des
compagnies par actions est evalue a 6,42 milliards de dollars pour 1976-1977,
soit pres de 20 % du total des recettes fiscales federales . Ce chiffre est
surestime dans la mesure ou le credit d'impot compensatoire pour dividendes
reduit le produit de l'imp6t sur le revenu personnel .

Nous ne connaissons aucun moyen de prevoir quel effet 1'abolition de
l'imp6t actuel sur le revenu des compagnies par actions aurait sur les verse-
ments de dividendes . Puisque I'abolition de 1'imp 6 t doublerait (grosso modo) le
montant des benefices pouvant etre repartis en dividendes, on peut raisonnable-
ment escompter une certaine augmentation des versements de dividendes, e t
cela naturellement se traduirait par une hausse de I'impot personnel qui
tendrait a compenser la perte de revenu provenant de l'imp6t sur le revenu des
compagnies par actions . Une augmentation des paiements de dividendes,
ajoutee au fait que 1'imp6t sur les compagnies par actions serait aboli,
entrainerait presque certainement une amelioration notable des perspectives
des entreprises et de 1'investissement, et cela se refleterait dans une hausse des
valeurs des actions et une augmentation du produit de 1'imp 6t sur les gains en
capital ( si cet impot etait maintenu) .

A 1'encontre de cela, les milieux d'affaires pourraient considerer I'abolition
de l'imp6t actuel sur les compagnies par actions principalement comme un
moyen d'ajouter au capital d'expansion et de reduire les prix . Ces deux
objectifs sont hautement souhaitables en eux-memes, surtout maintenant que
les capitaux de placement semblent delaisser le Canada et que I'industrie
canadienne devient de moins en moins concurrentielle . Si I'epargne d'impot
etait utilisee principalement de ces fa gons, cependant, les recettes du Tresor
public baisseraient sans doute fortement .

11 est facile de dire qu'il est impossible a un gouvernement de reduire d'un
seul coup ses recettes fiscales de 19 %, mais il vaut la peine de rappeler que les
recettes fiscales federales ont augmente, dans 1'ensemble, de plus de 350 % au
cours des dix ans allant de 1967 a 1977 . La perte immediate de revenu qui
resulterait meme d'une modification soudaine de l'imposition du revenu des
compagnies par actions ne semble pas si difficile a supporter quand on
1'envisage en fonction du taux auquel les recettes fiscales de 1'Etat ont
augmente ces dernieres annees . Neanmoins, tout remplacement de l'imp6t
actuel sur le revenu des compagnies par actions par un impot sur les distribu-
tions de dividendes devra etre effectue progressivement . En outre, la reforme de
l'imp6t sur les compagnies par actions dans le sens de notre recommandation
pourrait bien justifier ]a reduction ou I'elimination de certains autres allege-
ments fiscaux .

On a dit que la fiscalite etait I'art de plumer la volaille avec le moins de
gemissements possible . Un impot sur les compagnies par actions est beaucoup
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plus interessant politiquement qu'un impot sur les revenus des particuliers
parce que, dans notre systeme electoral, les entreprises n'ont qu'une possibilite
limitee de regimber . Mais 1'interet que peut representer politiquement un impot
sur les compagnies par actions pourrait bien etre une des raisons les plus fortes
de le supprimer . Beaucoup de gens disent qu'il faudra refrener 1'appetit de
recettes fiscales de I'Etat pour que 1'economie puisse prosperer . S'il en est ainsi,
il se peut que le meilleur moyen d'introduire une discipline salutaire autant que
necessaire dans les finances publiques soit de rendre la perception de l'imp6t
plus douloureuse politiquement qu'elle ne I'est a l'heure actuelle .

Un impot sur les distributions de dividendes par les compagnies ne
pourrait etre qualifie de retenue fiscale, car le taux devrait etre considerable-
ment plus eleve que le taux de 15 % qui est actuellement stipule dans les
conventions fiscales internationales dont le Canada est signataire . 11 West pas
realiste d'escompter une revision totale et prochaine de ces conventions .
L'impot sur les distributions de dividendes devra frapper les compagnies
canadiennes residentes, mais etre assis sur les montants distribues ou censes
etre distribues aux actionnaires, et non sur le revenu gagne par les compagnies .
Cela n'excluerait pas 1'octroi aux Canadiens residents d'un credit d'impot (avec
ou sans formule de majoration) calcule sur les montants regus par eux de ces
compagnies .

La simplification que nous esperons disparaitrait si les distributions de
dividendes devaient etre analysees en fonction du type de revenu de compagnie
par actions sur lequel sont imputes les dividendes . Nous estimons pour cette
raison que l'imp6t doit s'appliquer simplement aux repartitions de benefices des
compagnies par actions. Mais cela signifierait, par exemple, que les gains en
capital des compagnies par actions seraient imposes en totalite a leur reparti-
tion (meme si 1'imp6t sur les gains en capital etait par ailleurs aboli) . Toutes
les distributions de dividendes aux actionnaires (y compris, probablement, les
dividendes en actions mais pas les veritables remboursements de capital)
seraient frappees de l'imp6t sur la distribution, et toutes les distributions
comporteraient le droit a tout credit d'impot pour dividendes qui aurait ete
fixe . Le systeme que nous recommandons est un peu moins symetrique que le
systeme actuel, mais nous preferons franchement la simplicite a la symetrie,
meme si un report de l'imp6t sur les benefices non repartis n'irait pas sans
susciter quelques difficultes .

Le type de changement fiscal que nous preconisons en inciterait plusieurs
a rechercher des techniques pour eviter le nouvel impot, en particulier, des
moyens de ((depouiller )) les surplus des compagnies sans avoir a etre soumis a
l'imp6t sur la distribution de dividendes . Selon toute probabilite, cependant,
toutes ces methodes pour eviter l'imp6t seraient de nouvelles variations sur un
theme deja ecule . L'administration du fisc a resolu le probleme du n depouille-
ment des surplus, avant meme la « reforme fiscale p de 1972 . Ce probleme des
techniques pour eviter l'imp6t ne nous inquiete donc nullement . D'ailleurs, la
simplicite d'un systeme d'imposition des distributions de dividendes faciliterait
peut-etre le moyen de faire obstacle aux methodes qui pourraient etre imagi-
nees pour echapper a 1'imp6t . 11 ne fait pas de doute qu'il devra y avoir un
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certain nombre de regles (( presumant )) qu'il y a eu distribution de benefices
dans certaines circonstances .

Un revenu autre que le revenu tire d'une entreprise requ par quelques
entreprises au moins, sinon toutes, devra etre impose comme revenu requ plutot
que distribue, sinon il y aurait un report d'impot excessif par l'utilisation des
societes de portefeuille . La loi peut devoir u presumer » qu'un montant egal au
revenu d'une compagnie non tire d'une entreprise (y compris les gains en
capital) est distribue dans 1'annee qu'il est requ . Une autre solution serait un
impot sur tous les revenus, ou la plupart d'entre eux, non tires d'une entreprise,
a un taux suffisamment eleve pour etre sur qu'ils ont ete effectivement
distribues dans 1'annee qu'ils ontete regus .

Une distinction entre le revenu d'une compagnie par actions tire d'une
entreprise active et celui qui provient d'un placement passif fait par une
compagnie par actions engendre des problemes de definition, et necessite
egalement une repartition des depenses entre au moins ces deux categories de
revenu . Cc ne sont pas des problemes sans importance, loin de la, mais ]a
plupart des difficultes pourraient, la aussi, etre evitees par des regles d'equite
simplifiees . Si, par exemple, le revenu brut d'une compagnie par actions non
tire d'une entreprise ne depassait pas, mettons, 10% du revenu total, son
revenu total pourrait etre considere comme revenu tire d'une entreprise . La
plupart des compagnies par actions engagees activement dans une entreprise
commerciale ou industrielle et n'ayant des revenus locatifs ou d'interets que
minimes et occasionnels, par exemple, n'auraient pas a se preoccuper des
dispositions visant a rendre obligatoire la repartition du revenu ne provenant
pas d'une entreprise .

Meme si un credit d'impot, joint a une formule contraignant a distribuer
tout revenu de placement, devrait faire l'affaire dans le cas de beaucoup de
societes de portefeuille et d'autres intermediaires, iI pourrait etre necessaire de
restreindre le credit dans certains cas . Les intermediaires exempts d'impot
comme les regimes de retraite et les caisses de retraite pourraient se voir
refuser un credit d'impot afin qu'ils soient soumis, de fait, a un impot sur le
revenu provenant de dividendes. II semble clair, d'apres les chiffres que nous
avons cites precedemment dans cc chapitre, que le systeme fiscal a ete
genereux envers ces regimes, avec le resultat que les flux d'investissements ont
subi une distorsion . S'il est souhaitable de reduire 1'attrait de ces organismes
d'investissement, il serait preferable de le faire en leur refusant un credit
d'impot plutot qu'en restreignant la deductibilite des contributions versees a ces
regimes . 11 pourrait egalement etre necessaire de reduire ou de refuser le credit
d'impot a certains autres intermediaires financiers comme les fonds mutuels et
les compagnies d'assurance. De plus, des restrictions selectives de cc genre
reduiraient la perte de recettes fiscales pour le Tresor public .

Le revenu des entreprises non constituees en compagnies par actions au
Canada n'est pas important globalement (7,4 % du revenu personnel total
declare en 1974), parce que la majeure partie de 1'activite economique et
industrielle, des grandes comme des petites entreprises, s'effectue par I'inter-
mediaire des compagnies par actions . 11 se pose la question de savoir comment
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le revenu tire d'une entreprise non constituee en corporation doit etre impose si
le revenu des compagnies par actions est exempte d'impot . Une autre solution
serait de permettre qu'on ]'impose comme revenu entre les mains des proprie-
taires et des associes, comme c'est actuellement le cas, en se disant que la
plupart des entreprises non encore constituees en corporations se conforme-
raient alors a la formalite relativement simple de la constitution en corporation
pour profiter des avantages du nouveau regime d'imposition des compagnies
par actions . Une troisieme solution serait de permettre aux entreprises non
constituees en corporations d'opter pour que les regles sur I'imposition des
compagnies s'appliquent a elles, meme si elles ne sont pas effectivement
constituees en corporations . En outre, il pourrait etre plus simple, peut-etre, de
permettre aux membres des professions liberales et aux agriculteurs, par
exemple, de calculer leur revenu selon la comptabilite de caisse, comme ils
pouvaient le faire avant 1972 . Des dispositions visant a mettre les entreprises
non constituees en corporations sur un pied a peu pres equivalent a celui des
compagnies par actions seraient preferables a des dispositions compliquees
ayant pour but d'etablir une egalite de traitement parfaite .



Chapitre xl l

La propriete, le controle
et la direction des
grandes entreprises

Dans le present chapitre, nous examinons quelques caracteristiques des
grandes entreprises ainsi que les pouvoirs qui leur sont conferes a titre de
personnes morales . Nous analysons, entre autres, la structure juridique de la
corporation, ainsi que le role qu'exercent, en vertu de la loi, les actionnaires et
les administrateurs . Nous formulons diverses propositions de reforme de struc-
ture et traitons des conflits d'interets qui peuvent surgir a I'interieur d'une
corporation .

Les grandes societes canadiennes sont constituees selon un modele qui
regroupe trois elements fondamentaux prevus dans la loi : les actionnaires, les
administrateurs et la direction . Ces composantes sont habituellement distinctes,
mais il arrive qu'elles-se recoupent . A 1'interieur de la societe, chaque groupe a
une fonction precise qui, en raison des us et coutumes, a evolue et s'est quelque
peu eloignee du modele statutaire . Toutefois, il est difficile d'etablir une
distinction bien nette entre la theorie et la pratique, et il existe, aux deux
niveaux, certains liens entre les trois groupes . Nous etudierons donc chaque
groupe, particulierement du point de vue du controle de la corporation, lequel,
a notre avis, est a la base meme de tout examen serieux des groupements de
societes .

Nos observations visent surtout les grandes entreprises canadiennes, foyers
des plus importantes concentrations de puissance industrielle au Canada . Nos
propos pourront, bien sur, s'appliquer a la plupart des autres entreprises
publiques, mais nous mettons 1'accent ici sur les tres grandes corporations .

LES DROITS DES ACTIONNAIRES
Dans une grande societe, les detenteurs d'actions donnant droit de vote

jouissent de certains droits .statutaires touchant les activites et les affaires de la

societe . Dans les entreprises publiques canadiennes, il est difficile a un action-
naire, sauf celui qui occupe une position importante ou un poste de commande
au sein de la societe, d'exercer pleinement ses droits, car sa voix est si faible
qu'il ne peut guere se faire entendre . Cette situation ressemble beaucoup a cell e
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qui existe au sein d'autres grands organismes : leur taille meme ainsi que leur
structure semblent provoquer chez l'individu des sentiments d'alienation, d'im-
puissance et d'indifference, ou tout au moins y contribuer .

II est reconnu depuis longtemps que les petits actionnaires, dans la plupart
des grandes compagnies, ne font que rarement valoir Ieurs droits . Ils jouissent
pourtant de certains droits quant au controle de I'entreprise, dont, en particu-
lier, celui de participer a 1'election des administrateurs . Le resultat de l'election
est presque toujours fixe a 1'avance, car dans la pratique, le processus de mise
en candidature, de meme que celui des delegations de pouvoir, sont confies au
conseil d'administration et a la direction . Les gens en place jouissent d'un
grand avantage sur les autres actionnaires parce qu'ils doivent, de par la loi,
obtenir des procurations ; or celles-ci, dans la pratique, jouent presque toujours
en faveur de la direction .

Une etude faite aux Etats-Unis en 1976 par The Corporate Accountability
Research Group et intitulee Constitutionalizing the Corporation, analyse, pour
les annees 1956 a 1973, les donnees relatives a I'election des administrateurs
des societes qui etaient tenues de fournir des renseignements a la Securities
and Exchange Commission . L'etude a demontre que, dans des proportions
allant de 98,1 % en 1958 et en 1961 a 99,7 % en 1973, 1'election des adminis-
trateurs s'est faite sans opposition ou la liste des candidats proposes par la
direction et le conseil d'administration a ete automatiquement acceptee . Dans
presque toutes les elections, la direction a conserve le controle du conseil (sans
opposition) : la proportion va de 99,7 % en quatre des annees etudiees a 99,9 %
en dix . A notre connaissance, il n'existe pas de telles donnees au Canada, mais
il est probable que la meme analyse fournirait des resultats identiques .

Les autres droits de I'actionnaire concernant la direction sont quelquefois
nouveaux et ineprouves, ou bien, ils sont plus anciens mais rarement invoques ;
mais dans presque tous les cas, ils sont peu susceptibles d'etre exerces sans
I'appui d'autres actionnaires interesses . Ces droits incluent la possibilite pour
I'actionnaire de presenter des propositions et meme d'aller jusqu'a demander
qu'un inspecteur soit charge d'enqueter sur les affaires de la compagnie . Mais
des circonstances exceptionnelles peuvent seules justifier 1'exercice de ces
droits ; or, ils ne sont pas juges suffisamment importants dans la gestion de la
corporation pour permettre ou favoriser une participation interessante des
actionnaires . II est indeniable (rares sont ceux qui le contestent) que la
direction detient ordinairement le pouvoir, sauf lorsqu'un actionnaire impor-
tant ou majoritaire exerce une influence (souvent par I'entremise du conseil
d'administration) a]a mesure de ses interets et de ses tendances .

LES CATIEGORIES D'ACTIONNAIRE S

Les compagnies publiques (celles qui sont detenues par un grand nombre
de personnes) comptent trois grandes categories d'actionnaires : les particu-
liers, Ies institutions et les corporations . Les interets et les objectifs variant
selon la categoric, il ne faut pas s'etonner que les divers actionnaires affichent
des comportements differents .
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Les particuliers

Les actionnaires particuliers sont les proprietaires reels de placements
directs dans des compagnies publiques . Ils peuvent detenir de une a plusieurs
actions, mais dans la plupart des cas leur participation est minime . Bell
Canada, par exemple, compte environ 250 000 actionnaires, soit plus que toute
autre societe au Canada . Parmi ces actionnaires, les deux-tiers ou presque ne
possedent, au plus, que 100 actions chacun .

En regle generale, le particulier qui possede des interets considerables dans
une compagnie les confie a un tiers, une societe de placement par exemple, ou a
un regime de fiducie . II agit ainsi soit pour assurer la continuite en cas de
deces, soit pour des motifs d'ordre fiscal ou financier . Les particuliers qui
possedent d'importants blocs d'actions dans des compagnies publiques se
comportent bien souvent comme les institutions ou les corporations detentrices
d'actions; aussi, ne sera-t-il question, sous cette rubrique, que des petits
portefeuillistes .

Les particuliers detenteurs d'actions ne participent pas ordinairement de
fargon active aux affaires de la compagnie . Leur intervention dans 1'administra-
tion interne se limite a voter, selon le nombre de leurs actions, ordinairement
par procuration et a 1'appui de la direction . Les actionnaires n'arrivent pas
facilement a faire modifier la ligne de conduite proposee par les administra-
teurs ou les gestionnaires . Leur pouvoir s'exerce sous la forme de votes par
procuration sollicites par la direction et renvoyes a celle-ci ; en ce sens, la
direction influe nettement sur leur decision . Les actionnaires particuliers qui ne
sont pas en accord avec les propositions de la direction et veulent s'y opposer
peuvent s'attendre a une course aux procurations et doivent etre disposes a y
mettre le prix. Les actionnaires qui sont en accord avec la direction leur
remettent donc leurs procurations, tandis que les autres ont tendance a
exprimer leur desaccord en revendant simplement leurs actions . Si la direction
a pose des gestes que t'actionnaire juge inacceptables, il aura peut-etre un
recours en justice, pourvu qu'il veuille et puisse exercer ses droits .

Bien que les portefeuilles des investisseurs institutionnels aient continue de
s'accroitre, I'importance des portefeuilles prives n'a pas diminue . Au cours de
la periode comprise entre avril 1975 et mars 1976, 77,29 % de tous les ordres
passes a la Bourse de Toronto ont ete soumis pour le compte d'investisseurs
particuliers ; its representaient 48,59 % de la valeur totale en dollars . Les
investisseurs institutionnels ont soumis 14,19 % des ordres, mais leur valeur en
dollars constituait 43,31 % du total . Le reste des ordres etait soumis par des
membres de la Bourse de Toronto, au nom d'autres membres ou courtiers .

Les transactions pour le compte d'institutions tendaient a porter sur les
valeurs comprises parmi les 100 plus actives, et ce, dans une plus large mesure
que les transactions faites pour des particuliers : 59,23 % de la valeur en dollars
pour les institutions contre 35,96 % pour les particuliers . On peut donc conclure
que le particulier participe de fagon importante a la liquidite de valeurs moins
actives (il s'agit habituellement des petites compagnies) .



324 Commission royale d'enquete sur les groupements de societe s

D'aucuns ont manifeste de I'inquietude devant la baisse du volume de
valeurs detenues par les particuliers (les donnees statistiques de la Bourse de
Toronto le confirment dans une certaine mesure) . Si les particuliers detenaient
un plus grand nombre d'actions, la propriete des entreprises serait moins
concentree entre les mains d'institutions ou d'autres gros actionnaires .
Certaines societes ont mis sur pied un programme d'achat d'actions, afin
d'inciter leurs employes a acquerir une participation dans leur entreprise . Une
methode repandue est celle ou la societe contribue un montant egal a celui que
verse I'employe participant . Ces actions de la societe peuvent etre obtenues sur
le marche libre par I'administrateur du programme, ou nouvellement emises et
detenues ensuite au nom de I'employe . Nous croyons qu'en regle generale, ces
dispositions ont suscite tres peu d'interet chez la grande majorite des employes
de compagnies qui offrent cc genre de programme .

Des propositions ont ete faites en vue de permettre 1'usage au Canada
d'une certaine forme de plan enregistre de participation des employes a
I'entreprise . Un programme du genre, connu parfois sous le nom de Kelso Plan,
a ete adopte aux Etats-Unis : une fondation etablie a 1'intention des employes
achete les valeurs nouvellement emises, au cours du jour . Les actions sont
payees par la fondation, au moyen de fonds empruntes aupres d'une banque ou
autre institution financiere ; la compagnie garantit le remboursement de I'em-
prunt . Celle-ci fait des versements periodiques a la fondation, qui s'en sert pour
rembourser I'emprunt ; pour que le programme reussisse, les versements doivent
etre deductibles aux fins de 1'imp6t . A intervalles, les actions detenues en
fiducie sont reparties parmi les employes .

Certains pretendent que I'adoption d'un tel programme favoriserait une
plus grande participation a la propriete d'une compagnie par ses employes et
que, en 'supposant que les actions ne soient reparties qu'entre des Canadiens, la
proportion des mainmises etrangeres pourrait ainsi We reduite . 11 est evident
qu'un tel programme aurait de nombreuses repercussions, dont un impact, si
faible soit-il, sur le revenu du gouvernement, puisque le succes dependrait de la
possibilite pour les compagnies de deduire, aux fins de l'impot sur le revenu,
certaines contributions actuellement non deductibles . Le programme entraine-
rait une dilution de I'avoir des actionnaires qui ne sont pas des employes (et
qui, a 1'encontre de ces derniers, ont paye eux-memes leurs actions) . De plus, le
programme exigerait du public qu'il subventionne une partie des contributions
a la caisse de fiducie des employes, en acceptant que les paiements faits par la
compagnie soient deductibles aux fins de I'impot . Cc programme favoriserait
aussi les employes des corporations publiques au detriment des employes
d'entreprises non constituees en societe, des employes du secteur public et de
ceux qui souhaiteraient placer leurs economies ailleurs . Pour ces motifs, et
puisque Ies employes ne semblent pas porter un interet appreciable aux
programmes deja existants, nous ne sommes pas disposes a recommander
I'adoption d'un tel regime au Canada .

Les investisseurs institutionnel s

Les investisseurs institutionnels sont les compagnies d'assurance, les cais-
ses de retraite, les fonds mutuels, les banques, les caisses populaires, les societes
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de fiducie et autres organismes agissant en qualite de fiduciaires ou de
proprietaires de plein droit . Les institutions prennent de plus en plus d'impor-
tance sur le marche des valeurs ; elles detiennent une bonne partie des actions
de grandes compagnies canadiennes . Leur participation varie sans doute, mais
elle est habituellement plus importante que celle de la .moyenne des particu-
liers . Certaines institutions, telles les banques, sont restreintes par la loi a un
pourcentage maximum d'actions ordinaires qu'elles peuvent detenir dans toute
compagnie . De plus, la loi peut limiter leurs achats d'actions suivant le dossier
des dividendes et d'autres mesures du rendement des societes en cause . Mais les
restrictions imposees par la loi ont, somme toute, un effet moins important sur
leurs politiques generales, leurs methodes et leurs activites en tant qu'action-
naires, que leurs propres objectifs de placements . La plupart des institutions
preferent detenir des valeurs facilement negociables, mais le marche etant
limite, au Canada, elles doivent souvent se resigner a accepter une plus faible
liquidite .

Les investisseurs institutionnels sont presque toujours des actionnaires
inactifs . Ils remettent habituellement leurs procurations a la direction ; si par
contre, ils ne sont pas satisfaits de 1'administration ou des decisions prises et
que l'on ne tienne pas compte de leurs opinions, ils peuvent fort bien vendre
leurs actions plutot que d'affronter la direction, car une course aux procura-
tions risque de couter tres cher et leur valoir une mauvaise publicite . La mesure
la 'moins couteuse consiste a vendre lorsque c'est possible, quitte a decider plus
tard, la tempete une fois calmee, de I'opportunite de reinvestir dans cette meme
compagnie .

Nous n'avons pas serieusement considere la possibilite d'imposer aux
actionnaires inscrits, mais non proprietaires reels, 1'obligation statutaire de
transferer tous les pouvoirs discretionnaires rattaches a leurs actions aux
proprietaires reels, car I'idee ne nous parait pas pratique . Une des consequences
de cette disposition serait le cout eleve des communications, lequel serait
inevitablement a la charge du proprietaire reel . A l'heure actuelle, I'actionnaire
interesse peut prendre de telles dispositions en vertu des lois ordinaires regis-
sant les contrats et les fiducies . Darts le cas de certaines institutions financieres,
telles les caisses de retraite, s'iI n'est pas facile d'identifier les « proprietaires
reels », il est encore plus difficile d'obtenir qu'ils exercent leurs pouvoirs
discretionnaires . Certains administrateurs ou fiduciaires preferent n'agir main-
tenant qu'a la demande des proprietaires reels (comme dans le cas des
tentatives de mainmise) . Rien ne prouve que les fondes de pouvoir abusent de
la confiance de leurs clients . Pour ces motifs, entre autres, nous ne croyons pas
qu'il soit necessaire de recommander une nouvelle reglementation de ce secteur
d'activite .

Les corporation s

Les corporations actionnaires (autres que les investisseurs institutionnels)
peuvent We des compagnies d'exploitation ou des societes de portefeuille ou de
placement, ou encore des compagnies privees ou publiques . Les compagnies
d'exploitation et les societes de portefeuille ont tendance a se comporter de
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fagon identique comme actionnaires, leur attitude etant dictee, dans une large
mesure, par la nature et le volume de leur placement . Dans le present contexte,
la corporation publique actionnaire (comme Argus ou Power) se distingue de la
corporation privee (comme Ravelston ou Gelco) en cc qu'elle est la propriete
d'un grand nombre d'investisseurs, tandis que la corporation priv6e West
detenue que par un nombre restreint de personnes (voir chapitre vii) . Les
compagnies privees s'apparentent davantage aux actionnaires particuliers .

Lorsqu'une corporation fait un important investissement dans une compa-
gnie, elle tentera souvent de se faire representer au conseil d'administration et
prendra peut-etre une part active a la gestion . Un desaccord avec la direction
sur certaines decisions administratives n'entraine pas toujours la vente des
actions et ce, pour diverses raisons . 11 se peut que son placement soit assez
considerable pour lui dormer eventuellement le controle et lui permettre ainsi
d'apporter des changements . Si le placement est assez gros, il peut etre difficile
de trouver un acheteur unique, et un fort bloc d'actions ne peut etre mis en
vente sans influer sur le cours du marche . Meme dans le cas ou la part detenue
ne suffit pas a assurer le controle, elle peut servir a rallier l'appui d'autres
actionnaires ; 1'entreprise actionnaire peut etre le point de ralliement d'action-
naires dissidents . Enfin, ces actions peuvent sembler encore plus attrayantes
que les autres valeurs disponibles .

LES CAT EGORIES DE CONTROLE

Les droits legaux des actionnaires et les diverses categories d'actionnaires
indiquees ci-dessus doivent etre envisages dans le cadre du controle des
entreprises . Ce controle peut etre analyse sous differents aspects ; or, ce qui
nous interesse ici, ce sont les moyens que peuvent prendre les diverses catego-
ries d'actionnaires pour exercer le controle des grandes compagnies publiques .
Nous citons quelques exemples des diverses categories, mais on ne doit pas
oublier que la vie d'une entreprise n'est pas statique et que les circonstances
peuvent porter une societe d'une categorie de controle a une autre .

Le controle absolu
La premiere categorie, le controle absolu, s'applique a la compagnie

controlee par une seule personne, une seule institution financiere ou une
corporation unique (ou un groupe d'individus agissant de concert) qui detien-
nent la totalite ou la presque totalite des actions dormant droit de vote . En
I'absence de dispositions contraires, les proprietaires possedent l'influence
necessaire pour controler toutes les activites de I'entreprise . Cette situation se
retrouve dans la plupart des grandes corporations canadiennes ; par exemple, la
plupart des compagnies qui figurent sur la liste etablie pour 1975 des 100 plus
importantes societes autres que les institutions financieres ont des filiales en
propriete exclusive (voir chapitre n), tandis que 22 % d'entre elles sont des
filiales a part entiere de corporations detenues par des interets etrangers .

Comme exemple d'une filiale canadienne importante detenue a part
entiere par une compagnie etrangere, citons le cas de Chrysler Canada Ltd
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(huitieme sur notre liste) dont la societe mere est Chrysler Corporation de
Detroit . Parmi les grandes corporations canadiennes qui possedent a part
entiere une filiale . importante, mentionnons Genstar Limitee et sa filiale
BACM Limited, ainsi que Les Compagnies Molson Limitee et leur filiale
Beaver Lumber Company Limited . La societe mere peut alors exercer le
controle absolu de sa filiale meme si cette derniere est, elle aussi, une
compagnie importante . La societe mere peut choisir les membres du conseil
d'administration de la filiale, voir a son financement et conserver la haute main
sur I'exploitation en designant elle-meme les gestionnaires . Sous reserve de
toute autre consideration pertinente, la societe mere pourrait transformer en
une division la filiale juridiquement distincte bien qu'integree au niveau de
I'exploitation et la priver ainsi de son statut de personne morale .

Le controle majoritair e

Le controle majoritaire s'entend du controle d'une corporation par une
seule personne (ou un groupe de personnes agissant de concert) qui detient plus
de 50 %, mais non la totalite, des actions dormant droit de vote . Dans le cas
d'un controle majoritaire, le titulaire peut in(luer sur 1'exploitation d'une filiale
dans la meme mesure que s'il possedait la totalite des actions . La presence
d'interets minoritaires exterieurs (et parfois de considerations decoulant de la
politique de la corporation), limite juridiquement la souplesse et la liberte
d'action de la societe mere, en cc qui concerne les affaires de sa filiale . Ces
restrictions juridiques visent normalement a proteger les droits des actionnaires
minoritaires . Nombre de grandes entreprises canadiennes sont dans cc cas :
26 % de celles qui figurent sur notre liste des 100 plus importantes compagnies
non financieres sont ainsi controlees par une societe mere . Comme dans la
premiere categorie, plusieurs societes canadiennes possedent elles-memes des
filiales en propriete partielle mais non exclusive .

Pour illustrer cc genre de controle, mentionnons le cas de Power Corpora-
tion of Canada, Limited vis-a-vis Laurentide Financial Corporation Ltd . Power
Corporation detient, directement ou indirectement, environ 58 % des actions
Laurentide dormant droit de vote . (Laurentide est une des plus importantes
societes de financement aux consommateurs, au Canada.) La nomination des
membres du conseil d'administration de Laurentide est soumise a I'approbation
tacite de Power . Laurentide voit a son propre financement, mais elle doit faire
approuver les transactions importantes par la societe mere . Elie est distincte et
autonome quant aux operations quotidiennes, mais les grands objectifs sont
fixes de concert avec Power.

Le controle minoritaire

L'expression controle minoritaire est utilisee lorsque la societe est contro-
lee par une seule personne (ou un groupe de personnes agissant de concert) qui
detient moins de 50 % des actions dormant droit de vote, mais plus que tout
autre actionnaire ou groupe d'actionnaires . Cette situation est essentiellement
moins stable que celle du controle majoritaire, car le maintien du controle
depend alors de la passivite relative des autres actionnaires et de I'aptitude de
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celui qui detient le controle a obtenir des procurations . Certains facteurs
contribuent au succes du detenteur d'un controle minoritaire : sa personnalite
et la periode plus ou moins longue durant laquelle it a ete en possession de son
bloc d'actions . Au chapitre Vii, nous exposons d'une maniere plus detaillee des
situations de controle minoritaire qui mettent en cause Power Corporation et
Argus Corporation .

Grace a une etude preparee pour le compte de notre commission, par
Berkowitz, Yehuda, Kotowitz, Leonard Waverman et collaborateurs, intitulee
Entreprise Structure and Corporate Concentration, nous disposons de nouvel-
les donnees sur I'etendue et l'importance du controle minoritaire des entrepri-
ses . L'analyse portait sur les rapports entre 5 305 compagnies, toutes reliees
d'une maniere ou d'une autre aux 361 principales societes canadiennes ceuvrant
dans divers domaines de l'industrie . 11 a ete possible de reperer et d'identifier la
relation de propriete, directe ou indirecte, qui existe entre les diverses corpora-
tions, de meme que les rapports etablis par 1'intermediaire des administrateurs
et gestionnaires des societes meres qui siegent aux conseils d'administration ou
aux comites executifs des filiales qu'elles possedent en totalite ou en partie .
Apres avoir analyse les consequences des divers degres de propriete directe et
indirecte, ainsi que l'incidence du nombre d'administrateurs et de gestionnaires
siegeant aux conseils d'administration des filiales, les auteurs ont dresse des
tableaux sur les rapports existant entre les diverses entreprises . II a ainsi ete
possible d'etablir une comparaison entre les societes et groupes de societes
detenues sous un meme controle, au sens habituel de la participation a 50 %,
puis selon les autres definitions possibles, fondees sur des participations de
25 % ou plus, ou 15 % ou plus, trois administrateurs ou cadres cumulant des
fonctions dans les filiales, ainsi qu'il est explique ci-dessus .

Voici les principales conclusions de 1'enquete :

Cc qui nous a surtout frappes dans cette etude, c'est le degre d'amplifica-
tion peu eleve decoulant de la faible interaction des corporations canadien-
nes . En effet, it semble bien que tres peu de compagnies controlent
d'autres societes en detenant une part minoritaire des actions . De plus, la
plupart des liens de propriete emanant d'institutions non financieres
comportent la possession integrale . Par contre, deux importants conglome-
rats, Argus Corporation Limited et Power Corporation of Canada, Limi-
ted orit un assez fort facteur d'amplification ; il en est de meme d'institu-
tions financieres (par exemple, les societes de fiducie) qui detiennent assez
souvent un nombre d'actions imposant (meme s'il n'atteint pas 50 %) de
societes de portefeuille . Celles-ci, pour Ieur part, Wont pas g6n6ralement
un fort degre d'amplification et semblent posseder au moins 50 % - et
dans bien des cas 100 % . - des actions des entreprises qu'elles controlent .
Meme dans les cas oti la participation minoritaire correspond a notre
definition du controle, le degre d'amplification obtenu par voie de partici-
pation a d'autres entreprises est relativement faible . On remarque tres peu
de changement dans la composition des entreprises, meme lorsque la part
de propriete passe de 25 a 15 %, et quel que soit lc lien administratif :
administrateurs-gestionnaires ou membres du conseil d'administration . A
la verite, dans I'un ou I'autre cas, les grandes entreprises subissent tres peu
de modifications fondamentales .
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Nous nous sommes aussi demande jusqu'a quel point les coefficients de
concentration d'entreprises de tel ou tel secteur manufacturier etaient accrus
par I'extension de la definition habituelle du controle a 50 % de maniere a
inclure le controle minoritaire indique ci-dessus . Mais le resultat general peut
se resumer en deux phrases . D'abord, les changements de definition de la

propriete n'ont eu d'effet que sur huit des I 53 industries du secteur manufactu-
rier . En second lieu, compte tenu des notions precitees du controle minoritaire,

la moyenne ponderee du pourcentage des ventes globales des quatre plus
importantes parmi les 153 industries manufacturieres n'est passee que de

50,35 % a 50,66 % .

Notre analyse de ces cas particuliers et de I'etude de Berkowitz nous a
amenes a conclure que le controle minoritaire est manifeste dans les grandes
societes comme Argus, mais qu'iI ne contribue guere a accroitre, au Canada,
les grandes concentrations de puissance industrielle .

Nous avons decrit trois genres de controle, mais il existe d'autres possibili-
tes . Les hommes d'affaires et leurs conseillers sont ingenieux et inventeront
sans doute d'autres mecanismes de contrble . Les structures financieres
compliquees, les conventions de vote en fideicommis, les ententes de mise en
commun, les conventions entre actionnaires, les accords d'emprunt, les contrats
d'approvisionnement, des modes d'endettement complexes et d'autres disposi-
tifs ajoutent aux divers moyens de controler les societes .

Le droit de vot e
L'un des aspects des mecanismes de controle merite quelques breves

observations . Le recours aux actions sans droit de vote ou aux actions a voix
multiples assure a certains actionnaires plus d'influence que si chaque action ne
comportait qu'une seule voix . Les nouvelles emissions d'actions a voix multiples
sont maintenant plutot rares, mais I'existence assez repandue d'actions sans
droit de vote a souleve certaines critiques . Ici encore, Argus et Power nous

fournissent de bons exemples :

I . Le capital-actions de Argus se compose d'actions ordinaires donnant droit
de vote et d'actions privilegiees participantes sans droit de vote . Or, le
portefeuille d'actions Argus detenu par Ravelston comprend presque
uniquement des actions ordinaires, et bien que cette societe ne possede
qu'environ 31 % du capital-actions, elle dispose de 61,5 % des votes
rattaches aux actions Argus, ce qui lui donne le controle majoritaire .

2 . Par contre, Power Corporation possede environ 53 % du capital social de
Argus (sans compter les actions privilegiees et prioritaires des classes A et
B). Toutefois, la majeure partie de ces actions ne donnent pas droit de
vote ; de fait, Power ne detient que 25 % des votes rattaches aux actions
Argus . Bien qu'important, cc pourcentage ne confere meme pas a Power le
controle minoritaire, puisque Ravelston a le controle majoritaire .

3 . Les familles Desmarais et Parisien, au 30 juin 1977, ne detenaient

qu'environ 18 % (par des tierces personnes) du capital social de Power



330 Commission royale d'enquete sur les groupements de societe s

Corporation . Mais cette part comptait 97,6 % d'actions privilegiees parti-
cipantes comportant 10 votes chacune (suite a une decision prise en 1928) .
Elles detenaient donc environ 53 % de 1'ensemble des votes rattaches aux
actions Power .

4 . Power detient ou controle, directement ou indirectement, environ 40 % du
capital social d'Investors Group (compose de plusieurs classes d'actions
ordinaires) . Certaines des actions Investors ne comportent aucun droit de
vote, ce qui n'est pas le cas du gros des actions detenues par Power et ses
compagnies affiliees . Ainsi, Power controle environ 70 % de tous les votes
rattaches aux actions Investors .

Les responsables de ]'application de notre legislation relative aux corpora-
tions, ainsi que les Bourses et les commissions des valeurs mobilieres ont eu
l'occasion de se pencher sur 1'emploi d'actions sans droit de vote et d'actions a
voix multiples . Ils semblent croire que l'existence de ces titres ne menace
aucunement le public investisseur .

Nous sommes prets a nous rallier a leur jugement sur ce point . Quand les
actionnaires minoritaires et les investisseurs institutionnels font confiance a la
direction et au detenteur du controle et achetent des actions ordinaires sans
droit de vote, ils les obtiennent bien souvent a un prix sensiblement moindre
que celui des actions donnant droit de vote . Les compagnies publiques ont
l'obligation de preciser quels droits de vote se rattachent a telle ou telle
categoric d'actions . Les interets des acheteurs d'actions ne dormant pas droit de
vote sont ainsi proteges .

LE ROLE DES ADMINISTRATEURS

Nous avons deja fait allusion au role veritable des administrateurs dans les
grandes corporations canadiennes, mais c'est en regard des pouvoirs et respon-
sabilites qu'ils possedent de par la loi que leurs fonctions doivent etre appre-
ciees . Bien qu'il existe de legeres differences dans les termes, la plupart des lois
du Canada concernant les compagnies s'apparentent a la Loi sur les corpora-
tions commerciales canadiennes ou il est dit que « les administrateurs adminis-
trent t'entreprise et les affaires d'une corporation » . (Toutefois, la loi sur les
corporations adoptee recemment au Manitoba statue que (( les administrateurs
d'une corporation a) exercent les pouvoirs conferes a une corporation, directe-
ment ou indirectement, par 1'entremise de ses employes et de ses agents ; et b)
dirigent la gestion de 1'entreprise et voient aux affaires de la corporation » . )

Dans la pratique, les administrateurs de la plupart des grandes compa-
gnies canadiennes sont choisis par la haute direction, de concert avec le conseil
d'administration (ou, s'il y a lieu, par 1'actionnaire detenteur du controle) ; a
1'assemblee annuelle, les actionnaires ratifient presque immanquablement cc
choix en elisant les personnes ainsi designees . Puis, la haute direction de la
compagnie est rengagee par les administrateurs, et c'est elle qui, avec son
personnel, dirige les operations quotidiennes de la compagnie . Lorsqu'une
importante entreprise est elle-meme detenue a part entiere par une autre
compagnie, c'est la societe mere qui choisit les membres du conseil d'adminis-
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tration et qui nomme le personnel de la haute direction . Dans cc cas, le conseil
est presque toujours constitue d'employes, et agit rarement de son propre chef .

Personne ne s'attend que les administrateurs d'une grande societe moderne
dirigent l'entreprise comme peuvent le faire ceux d'une petite compagnie ou
d'une societe fermee, mais il est assez difficile de definir exactement leurs
responsabilites au sens de la loi . Au Canada, les tribunaux n'ont guere eu
d'occasions de preciser dans quelle mesure les administrateurs des grandes
compagnies sont tenus de diriger 1'entreprise, mais il ne serait que normal que
leur mandat comporte la surveillance generale de la direction de I'entreprise, et
qu'ils s'acquittent de cette responsabilite en nommant les membres de la haute
direction et en conservant la haute main sur 1'exercice de leurs fonctions .

Nous ne voulons pas donner a entendre, par la, que les administrateurs ne
jouissent d'aucun pouvoir ni au sens de la loi, ni dans la pratique . Ils exercent
une fonction extremement utile en conseillant et en avisant la haute direction ; a
1'occasion, ils peuvent meme We appeles a remplacer le chef de la direction .
De plus, la loi attribue aux administrateurs un certain nombre de fonctions
importantes qu'ils ne peuvent deleguer . Par exemple sous 1'empire de la Loi sur

les corporations commerciales canadiennes, les administrateurs sont seuls
habilites a soumettre a I'approbation des actionnaires les questions que prevoit
la loi, a remplacer le verificateur, a fixer les conditions et les modalites d'une
emission de titres, a declarer les dividendes, a approuver les circulaires d'offres
d'achat visant a la mainmise et a enteriner les etats financiers .

Les lois canadiennes sur les corporations decrivent le role des administra-
teurs en termes tres generaux. Aux niveaux judiciaires superieurs, les decisions
sont rares dans cc domaine, et il est difficile de formuler des principes a partir
de cas fondes sur des faits particuliers . Toutefois, nous reconnaissons que dans
notre societe complexe, des groupes s'interrogent de plus en plus sur l'influence
que les compagnies exercent sur eux ; les tribunaux auront peut-etre plus
souvent l'occasion d'evaluer les attributions des administrateurs et de formuler
des commentaires a ce sujet . Darts la cause Canadian Aero Service (1974), le
juge en chef Laskin de la Cour supreme du Canada affirme qu'a titre de
fiduciaire, I'administrateur doit respecter certaines normes :« Les criteres
generaux de loyaute, de bonne foi et de souci d'eviter les conflits entre le devoir
et l'interet personnel, auxquels un administrateur ou un dirigeant est tenu de se
conformer, doivent, dans chaque cas, etre examines a la lumiere de nombreux
facteurs qu'il serait presomptueux de tenter d'enumerer de fagon exhaustive . u

La Loi sur les corporations commerciales canadiennes et d'autres lois du
pays imposent maintenant aux administrateurs de plus hautes normes de
responsabilite et d'application que precedemment et nous allons voir s'etablir,
croyons-nous, dans cc domaine, une importante jurisprudence qui determinera
et delimitera avec plus de precision les droits et les devoirs des administrateurs .

Au cours de nos audiences publiques, nous avons consacre beaucoup de
temps a I'etude des conseils d'administration des principales corporations
canadiennes . 11 est impossible de juger de fa~on peremptoire de la conduite
adoptee par chacun des conseils,, car les circonstances varient d'une entreprise a
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I'autre ; a I'interieur de certaines limites, I'activite des conseils d'administration
differe passablement . 11 est possible qu'en certains cas, le conseil se borne a
exister ; or sa seule presence peut tres bien mettre un frein a une direction trop
zelee. Le conseil d'administration sait se montrer energique lorsque survient
une crise . Tout compte fait, nous pouvons affirmer que la plupart des conseils
d'administration, et surement ceux des compagnies importantes, sont la surtout
pour conseiller et confirmer. Ils ne prennent pas normalement de decisions,
mais enterinent et ratifient celles de la haute direction ; au besoin, ils conseillent
la direction et executent les taches que la loi leur confie en exclusivite, bien que
l'initiative ait pu emaner de la direction . En regle generale, les administrateurs
canadiens consacrent peu de temps aux affaires de la compagnie : ils ont
souvent leur propre entreprise et plusieurs d'entre eux font partie d'autres
conseils, ce qui limite le temps dont ils peuvent disposer . Par contre, lorsque les
administrateurs representent un actionnaire dont la participation est determi-
nante, ils sont ordinairement beaucoup plus zeles .

Modification du role des administrateurs

Nous nous rendons compte que la haute direction des entreprises, et bien
d'autres personnes, prennent de plus en plus conscience de la necessite d'etudier
davantage 1'apport des conseils d'administration et l'importance que peut avoir,
pour les corporations publiques, la composition du conseil d'administration ; ces
questions ont ete negligees dans le passe . Les attitudes changent : certaines
entreprises s'attendent maintenant que les membres du conseil soient plus
actifs et assument une plus large part de responsabilite . Nous voyons la une
orientation favorable, que divers phenomenes viendront sans doute renforcer .

Premierement, de plus en plus de personnes prennent conscience de la
place qu'occupent certaines compagnies dans nos vies . Le public exigera done
qu'elles accordent de plus en plus d'importance a ses besoins legitimes et a ceux
des actionnaires . Or le conseil d'administration peut aider tres utilement
;'entreprise a repondre a ces exigences .

Deuxiemement, le public perqoit mal le role et le fonctionnement des
grandes corporations . Le conseil d'administration etant bien en evidence,
certaines compagnies s'efforcent maintenant d'obtenir des gens aux interets et
antecedents les plus varies possible, et ce, non seulement dans leur propre
interet, mais aussi afin de disposer de conseillers competents dans divers
domaines .

Troisiemement, les membres des conseils commencent a se rendre compte
que s'ils ne respectent pas les obligations que leur confere la loi, ils s'exposent
personnel lenient a des poursuites judiciaires .

Quatriemement, le personnel de direction reconnait que les membres de
leur conseil sont en mesure de lui preter main-forte et qu'ils devraient assumer
une plus large part du fardeau de la gestion .

La commission estime que le conseil d'administration ne doit pas exercer
un role parallele a celui de la haute direction : ii n'a pas ete institue a cette .fin
et ne doit pas constituer un second palier de gestion . Mais il ne doit pas se
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desinteresser de la gestion au point de dependre entierement de la haute
direction pour se renseigner . Les administrateurs ont le droit et sont tenus
d'administrer les affaires de la corporation ; il s'agit donc, en theorie comme en
pratiquc, d'en diriger la gestion . Pour bien s'acquitter de cette obligation, les
administrateurs doivent posseder une bonne connaissance des affaires de la
compagnie, afin d'etre en mesure d'interroger la direction d'une maniere
eclairee et apprecier la pertinence de ses reponses . Le conseil doit lui-meme
amorcer des discussions sur l'orientation a donner a 1'entreprise, surtout les
politiques susceptibles d'etre eventuellement examinees par le public . Chaque
administrateur doit aussi amorcer de tels debats, meme si la direction estime
que ces interventions causent des derangements inutiles .

Bref, nous estimons que les administrateurs doivent jouer un role plus
large . Ils doivent suivre de pres les initiatives de la direction, tant dans l'interet
de la corporation que de tous ceux qu'elle atteint . Pour bien exercer cette
fonction, les administrateurs doivent normalement consacrer plus de temps aux
affaires de la compagnie. Ils doivent aussi s'interesser a des questions plus
vastes que celles qui sont soumises au conseil par la direction, afin de favoriser
les interets de la compagnie et de ses actionnaires d'une maniere compatible
avec ceux de la collectivite dans laquelle 1'entreprise evolue . Le conseil d'admi-
nistration devrait faire contrepoids a 1'executif, se tenir au courant des affaires
de la compagnie et etre en mesure de surveiller les gestes de la direction . Les
administrateurs, s'ils n'agissent pas ainsi, deviendront « captifs » de la direction
qui les a choisis .

RECOMMANDATIONS

Ces observations sur le role des administrateurs nous amenent a un certain
nombre de conclusions .

Premierement. Etant donne le role plus important des administrateurs,
nous sommes d'avis que les conseils et leurs comites devraient etre formes, en
grande partie, de personnes recrutees en dehors de la compagnie . Seraient
exclus, les employes anciens ou actuels de la compagnie, de sa societe mere ou
de ses filiales, ou encore ceux qui sont en rapports etroits avec les membres de
la haute direction . Les administrateurs ne devraient pas non plus etre choisis
parmi ceux qui ont des engagements contractuels ou qui agissent a titre de
conseillers aupres de la compagnie ou de la direction (y compris la societe mere
ou les filiales), tels que le conseiller juridique de 1'exterieur ou le souscripteur .
Il leur serait alors plus facile qu'aux administrateurs recrutes a I'interieur
d'adopter une attitude independante, critique et objective .

11 n'en reste pas moins que les conseillers juridiques et les souscripteurs
sont souvent les mieux en mesure de veiller, en tant qu'administrateurs, a la
bonne gestion de I'entreprise, meme s'ils sont engages par celle-ci a titre
professionnel . D'abord, les questions financieres et juridiques sont souvent

.traitees au niveau du conseil d'administration . En second lieu, les souscripteurs
et les avocats en pratique active sont portes a developper un sens critique
precieux et sont bien places pour observer des situations et des problemes
comparables a ceux de la societe dont ils sont administrateurs . Enfin, ils sont
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generalement moins dependants d'une seule societe que ne 1'est le dirigeant . 11
pourrait etre parfois mauvais de considerer les conseillers juridiques, les
souscripteurs et les autres professionnels comme etant « de l'interieur » au plein
sens de 1'expression, bien qu'on ne puisse pas dire non plus qu'ils sont vraiment
« de 1'exterieur » .

Une fagon de resoudre le probleme serait de reconnaitre que ces conseillers
professionnels, tout acceptables qu'ils soient comme administrateurs, ne
devraient pas faire partie des conseils d'administration de compagnies qui font
appel a leurs services . Celles-ci ne devraient pas choisir leurs administrateurs
parmi les specialistes des firmes qu'elles engagent, mais parmi ceux de maisons
qu'elles ne consultent pas ordinairement . Nous hesitons, cependant, a nous
montrer categoriques sur ce point, car bien des conseillers professionnels ne
voudront peut-etre sieger comme administrateurs que s'ils peuvent combiner
ces fonctions avec les services professionnels qu'ils assurent a la compagnie .

Qu'il suffise de rappeler que si les conseillers professionnels ne sont pas
vraiment independants, its ne peuvent repondre de fa~on ideate au critere selon
lequel I'administrateur devrait venir de I'exterieur . Dans I'equilibre inevitable a
assurer entre les administrateurs « de I'interieur » et ceux « de I'exterieur » il y a
lieu de reconnaitre la situation anormale des conseillers professionnels . Lors-
qu'une proportion importante des administrateurs provient vraiment de 1'exte-
rieur, la presence d'un administrateur qui maintient des rapports professionnels
avec la compagnie est moins inquietante . Mais lorsque le conseil est domine par
des dirigeants de la compagnie ou autres inities, on devrait voir davantage a ce
que les conseillers professionnels qui y siegent n'agissent pas aussi pour le
compte de la compagnie de fagon trop marquee .

Nous estimons que le conseil d'administration devrait etre une institution
plus serieuse, et c'est pourquoi nous desapprouvons la pratique (courante, bien
qu'en perte de vitesse) qui consiste a combler les conseils d'administration des
grandes compagnies publiques de gens de I'interieur . Un conseil d'administra-
tion peut fort bien profiter des services et de I'experience d'un dirigeant ou d'un
conseiller sans avoir a le nommer membre du conseil . Celui-ci sera mieux en
mesure de remplir ses fonctions s'il compte moins de gens de I'interieur . Reste
qu'un lien direct et permanent entre le conseil et la direction offre un reel
avantage, et rien ne s'oppose a cc que le president siege au conseil . Pour cc
meme motif, et afin d'assurer plus de continuite et de participation, certaines
compagnies peuvent preferer qu'une ou meme deux personnes de la haute
direction fassent aussi partie du conseil . Mais nous ne croyons pas qu'iI soit
avantageux d'admettre au conseil d'administration plus de deux ou trois
membres de la haute direction .

Dans le cas d'une filiale en propriete exclusive, il est normal qu'on attache
beaucoup moins d'importance a la composition de son conseil d'administration .
Beaucoup de ces filiales, en effet, fonctionnent a titre de directions ou de
divisions de la societe mere et Iorsqu'iI s'agit d'une petite filiale, le conseil
d'administration n'existe a peu pres que pour la forme . Quant aux filiales plus
importantes qui sont, de surplus, detenues par des societes etrangeres, nous
estimons que leurs conseils, comme ceux des autres grandes corporations,
devraient compter des membres de I'exterieur .
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Deuxiemement . Nous sommes d'avis qu'une meme personne ne devrait
faire partie que d'un nombre restreint de conseils d'administration de compa-
gnies publiques . Normalement, 1'administrateur a une occupation a temps
complet et nous ne pouvons concevoir qu'il puisse assumer les responsabilites
d'un poste (ordinairement superieur) et s'acquitter, en meme temps, des
serieuses fonctions d'administrateur dans plus qu'un nombre tres reduit de
societes . II y a sans doute des exceptions, par exemple, les administrateurs
« professionnels » ou encore ceux qui, pour une raison ou une autre, peuvent
trouver le temps de se consacrer a un nombre de compagnies que l'on pourrait,
par ailleurs, juger excessif. \

Troisiemement . A notre avis, le comite de verification de la corporation
devrait jouer un role plus important en cc qui concerne les transactions
susceptibles de creer des conflits d'interets pour les administrateurs, le person-
nel de direction, les actionnaires principaux et la compagnie . Les comites de
verification sont devenus obligatoires au Canada a la fin des annees soixante,
par suite, surtout, de faillites successives auxquelles on a fait une large
publicite ; bien des compagnies, cependant, avaient cree de tels comites avant
que la loi ne les y oblige . Ces comites sont charges d'un role bien precis et
quelque peu limite; on pourrait tres bien leur demander de faire davantage .
Nous revenons sur cette question un peu plus loin dans le present chapitre .

Quatriemement . Les administrateurs seraient doublement justifies
d'accroitre leurs rapports directs, tant avec les verificateurs independants de ]a
corporation qu'avec ses avocats de I'exterieur . D'abord, ils pourraient ainsi se
mieux renseigner et obtenir des indications plus precises sur les divers aspects
pratiques des activites de la compagnie (verificateurs et avocats pourraient sans
doute collaborer facilement a cc genre de communication) . En second lieu, un
administrateur pourrait demander 1'avis et les conseils du verificateur et du
conseiller juridique sur la marche a suivre et sur les transactions effectuees ou
projetees, sauf dans les cas ou ces personnes risqueraient ainsi de manquer a
leurs obligations envers la compagnie . Dans l'un et 1'autre cas, il s'agirait de
contacts independants de la direction ; ces consultations eclaireraient sans doute
1'administrateur sur son role dans le processus decisionnel . Ces contacts
devraient etre directs, confidentiels si 1'administrateur I'exige, et aux frais de la
compagnie . Si le consultant ne peut donner son opinion par crainte d'un conflit
entre ses diverses fonctions, I'administrateur devrait etre rembourse par la
compagnie de tous frais raisonnables occasionnes par ses demarches aupres de
conseillers de I'exterieur .

Un des effets importants de ces recommandations est que I'administrateur
se verra oblige de consacrer une grande partie de son temps a ses fonctions . La
remuneration devra done etre suffisante pour attirer des personnes competen-
tes . Nous savons que les administrateurs jouissent de bien des avantages qui ne
sont pas d'ordre monetaire; il sera necessaire, a notre avis, d'accroitre la
remuneration en especes si l'on veut qu'ils acceptent des responsabilites
accrues .

On nous a fait valoir que les administrateurs devraient aussi pouvoir
compter sur les services de leurs propres specialistes ; il s'agirait d'employes de
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la compagnie, remuneres par cette derniere, mais recrutes par les administra-
teurs, dont its releveraient . Its apporteraient aux administrateurs un comple-
ment de connaissances techniques ou specialisees, sans passer par le canal
habituel de la direction ; ainsi les administrateurs ne seraient pas toujours
obliges de compter sur la direction pour se renseigner . Mais a notre avis, nos
recommandations peuvent etre appliquees sans qu'un tel changement soit
necessaire . Quoi qu'il en soit, il serait bon de voir quels resultats donneront les
autres changements avant d'envisager cette mesure de plus grande portee .

Diversite au sein du conseil d'administratio n

Si a 1'avenir, et comme nous le proposons, les gens acceptent passablement
moins de postes d'administrateurs de corporations publiques qu'ils ne le font
actuellement, bien des compagnies devront recruter des personnes non habi-
tuees a remplir cette fonction . Elles pourront donc choisir des gens qui, par
leurs antecedents et leurs opinions, differeront du type d'administrateur actuel .
Nous estimons, de toute maniere, qu'une telle diversite serait fort souhaitable
et permettrait aux grandes compagnies de mesurer les repercussions de leurs
initiatives sur la societe . Nous croyons aussi en la possibilite de mettre en
pratique cette proposition, malgre les objections de ceux qui pretendent que le
Canada compte tres peu de gens capables de sieger aux conseils d'administra-

tion. A notre avis, c'est exagerer les qualites qui sont requises de
I'administrateur .

Nous comprenons le desir des chefs de direction des grandes compagnies
de voir sieger au conseil d'administration des gens qui, comme eux, ont dirige
des entreprises, et la plupart des administrateurs devraient peut-etre posseder
cette experience. Mais nous croyons qu'il est possible de recruter des
administrateurs parmi les gens qui ont evolue ailleurs que dans le milieu des
affaires . Bon nombre de compagnies s'efforcent actuellement de diversifier
leurs conseils sur le plan geographique ; nous leur suggerons de tenir compte
aussi des antecedents et des opinions des administrateurs eventuels . Nous ne

pronons pas les participations symboliques ; les administrateurs choisis doivent
s'attendre a participer activement aux discussions sur divers sujets, et its
devraient posseder la personnalite et les talents necessaires pour faire valoir
leurs opinions aupres de leurs collegues plus experimentes . Un bon administra-
teur doit etre en mesure de poser des questions et de discuter de politiques et de
projets qui seront elabores par la suite dans le sens des vues exprimees par les
membres du conseil . A notre avis, cette diversite d'experience et de competence
aidera les compagnies a debattre les questions au sommet et a saisir I'ampleur
des problemes qui surgissent dans le tumultueux contexte socio-economique .

Certains ont pretendu que la reforme du systeme devrait aller plus loin,
que la Ioi devrait conferer aux administrateurs, individuellement ou collective-
ment, des champs de competence bien Minis (assurer, par exemple, la surete
du produit), afin que tous, personnes et corporations, prennent mieux con-
science de leurs responsabilites . Toutefois, nous croyons que la loi dans son etat
actuel est suffisamment large pour permettre aux administrateurs de se
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prononcer sur les initiatives qui, quel que soit le systeme, .ne devraient pas
echapper a leur controle .

Les propositions que nous avons formulees ne sont pas des recommanda-
tions visant a I'adoption de mesures legislatives . Nous sommes d'avis que les
resultats seront meilleurs si ces vues sont acceptees de bon gre plutot que d'etre
imposees par voie legislative a un groupe refractaire qui s'y conformerait a
contreceeur et uniquement pour la forme . En derniere analyse, la representa-
tion serait purement symbolique et ne servirait qu'a jeter de la poudre aux
yeux. Ces notions doivent etre applicables « aussi bien dans la salle du conseil
que dans la salle d'audiences » . Nous esperons que la plupart des grandes
compagnies canadiennes accueilleront favorablement ces suggestions et les
adapteront a leurs activites .

Les administrateurs « publics »
On a fait valoir que certains administrateurs dits « publics », ou « charges

de I'interet public)) ou tt ombudsmen », devraient etre nommes aux conseils
d'administration des grandes corporations canadiennes . 11 s'agirait de person-
nes non elues par les actionnaires et dont le mandat consisterait a proteger
I'interet public . Bon nombre de propositions ont ete soumises a cet effet, toutes
en reponse a la question suivante :« Pourquoi, au sein des corporations ayant
une si grande influence sur les groupes sociaux qui les entourent, les actionnai-
res sont-ils les seuls a avoir le droit de choisir les administrateurs et pourquoi,
en vertu de la loi, ceux-ci ne sont-ils normalement responsables qu'envers la
compagnie et ses actionnaires? »

Dans son article intitule The Corporation in Modern Society, Abram
Chayes expose la question d'une fagon succincte et lucide :

C'est n'etre pas realiste, cependant, que de s'en remettre au seul suffrage
des actionnaires pour assurer la responsabilite du pouvoir corporatif . De
tous ceux qui sont en rapport avec one grande compagnie, I'actionnaire est
celui qui echappe le plus a son pouvoir . A travers le mecanisme du marche
des valeurs, ses rapports avec la compagnie deviennent extremement
rigides et abstraits ; leur portee est assez restreinte et ils se limitent plutot a
des questions d'argent . Le marche lui offre un moyen simple et efficace de
rompre ses relations avec la compagnie . 11 peut vendre ses actions et se
soustraire ainsi a 1'emprise de la compagnie en tant qu'actionnaire . . . Le
concept d'une delimitation aussi etroite de la « qualite de membre » peche
gravement . . . Un concept plus large et plus en accord avec la realite
corporative confererait la tt qualite de membre » a tous ceux dont les
relations avec la compagnie sont suffisamment etroites ou qui en depen-
dent d'une fagon particuliere . Leur part legitime des decisions reliees au
pouvoir corporatif decoulerait d'un arrangement institutionnel destine a
proteger les interets d'une communaute de membres ayant les memes
rapports importants avec la compagnie et son pouvoir .
Les auteurs des differents modeles qui nous ont ete proposes soutiennent

que si le public est represente d'une faqon ou d'une autre au conseil et que des
groupes autres que les actionnaires ont le droit de voter, le probleme de ]a
legitimite du pouvoir des administrateurs et de la compagnie sera resolu . Une
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fois que les groupes possedant legitimement la « qualite de membre » pourront
participer par des moyens officiellement reconnus a la direction de la compa-
gnie, le probl'eme principal, celui de 1'exercice de la responsabilite des adminis-
trateurs et de la compagnie, sera en grande partie regle .

Nous nous sommes arretes longuement a ces propositions, car elles
touchent une question qui est au ceeur meme de notre mandat : les grandes
corporations sont-elles suffisamment conscientes des besoins des collectivites ou
elles fonctionnent et peuvent-elles y repondre de fagon satisfaisante? lI ne nous
semble pas pratique de recommander les changements de structure qui nous
ont ete proposes . Les propositions visant la nomination d'administrateurs dits
« publics » posent deux problemes fondamentaux . Premierement, quelles fonc-
tions cet administrateur exercerait-il dans 1'organisation? Devrait-il occuper un
poste de verificateur social, d'ombudsman, de porte-parole de 1'« interet public »
ou de representant de tous les groupes concernes a I'exception des actionnaires?
A titre de membre du conseil, aurait-il ou non droit de vote? Partagerait-il les
memes responsabilites que les autres administrateurs? Aurait-il les memes
obligations envers la compagnie et les actionnaires? Comment obtiendrait-il
une autorite et des pouvoirs reels? De quelle maniere pourrait-on regler les
nombreux conflits qui surgiraient inevitablement? Nous n'avons pu trouver de
reponses valables a ces questions .

Le second probleme est encore plus fondamental . Nous avons pose une
question decisive, a savoir :« Qui aurait le droit de designer 1'administrateur
public et comment serait-il choisi? » Les personnes qui avaient presente des
propositions a ce sujet n'ont pas fourni de reponses satisfaisantes, et nous n'en
avons pas trouve dans les ouvrages que nous avons consultes . S'il s'agit de
resoudre le probl'eme du pretendu manque de legitimite; il est imperatif d'en
arriver a un mode de selection acceptable et pratique ; autrement, 1'administra-
teur public ne sera pas plus « Iegitime » qu'un autre .

Chayes a reconnu I'importance de cette question et les difficultes qu'elle
comporte :<( Il n'est pas toujours facile de circonscrire ces groupes ou d'arreter
les moyens institutionnels permettant d'identifier leurs interets . )) Apres avoir
etudie attentivement bon nombre de propositions, nous allons plus loin que
Chayes et affirmons qu'il n'est jamais facile de determiner avec justesse qui
fera partie du college electoral . Quant aux moyens institutionnels appropries, il
n'est jamais facile de les decrire de fagon claire et precise . Meme s'il etait
possible de determiner des groupes d'interets particuliers, etablir I'equilibre
dans les rapports entre eux et avec les actionnaires serait forcement un
processus tout a fait arbitraire . Ralph Nader est lui-meme d'avis que 1'idee
d'un administrateur public n'est pas realisable ; il opine que seuls les actionnai-
res devraient elire les membres du conseil d'administration, le processus
d'election d"ut-il etre elargi . Le probleme, c'est que les « groupes d'electeurs » en
puissance sont amorphes et ephemeres . A tel ou tel moment, un groupe peut
sembler avoir des interets legitimes a faire valoir et etre disparu 1'annee
suivante. De plus, il y aura autant de groupes desireux d'obtenir le droit de
participer a 1'election d'un administrateur que d'interpretations de cc qu'est
vraiment l'interet public .
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Nous reconnaissons que les activites des grandes corporations canadiennes
influent sur divers « publics » . L'impact et la responsabilite de ces societes
s'etendent au-dela des personnes traditionnellement reconnues comme etant
leurs actionnaires et detenteurs du droit de vote . (II en est a peu pres de meme,
il va sans dire, pour d'autres groupes importants, tels les syndicats .) Toutefois,
nous sommes venus a la conclusion que le seul mode pratique et equitable de
selection des administrateurs est celui en vertu duquel les actionnaires (qui,
selon la plupart des observateurs, doivent participer a la gestion de la compa-
gnie) elisent les administrateurs ou ratifient le choix de la direction . Pour
satisfaire les exigences legitimes de la societe, la seule solution pratique
consisterait a remanier le conseil et ses rouages conformement aux idees
enoncees dans le present chapitre . Toutes les formules soumises a notre etude
presentent autant d'imperfections, sinon plus, que le regime actuel . L'adoption
d'un conseil diversifie et plus diligent devrait permettre de reduire sensiblement
les faiblesses actuelles . Si une compagnie persiste a negliger les interets du
grand public ou d'un groupe particulier, il peut exister d'autres recours pour les
parties lesees . Sinon, la fagon de proteger le requerant est de prevoir un recours
en justice et non d'ajouter a la structure corporative un element a la fois
encombrant et peu pratique .

Un probleme analogue surgit lorsqu'on envisage la proposition voulant que
les corporations canadiennes incluent, parmi les membres du conseil, des
administrateurs responsables des interets du consommateur et de la protection
de I'environnement, et d'autres charges, en vertu de la loi et de faeon
specifique, de defendre les interets de tel ou tel groupe auquel ils sont
comptables . Dans le cours normal des choses, le mode de selection serait
difficile, voire impossible, a elaborer d'une faqon juste et pratique . De plus,
nous croyons que ce genre d'administrateur se trouverait inevitablement et bien
souvent dans I'impossibilite de concilier ses responsabilites envers les groupes
interesses et ses devoirs envers les actionnaires et la compagnie . Nous sommes
d'avis que notre proposition, deja formulee, de designer des administrateurs
possedant des connaissances particulieres dans tel ou tel domaine mais n'ayant
aucune responsabilite en vertu de la loi, constitue la meilleure fagon d'aborder
ce probleme .

Les employes-administrateurs
La question d'inclure des employes parmi les administrateurs est beaucoup

plus difficile et compliquee .
D'autres pays ont mis en oeuvre differents regimes de participation des

ouvriers a certains paliers du processus decisionnel . Ces programmes-vont de la
consultation conjointe (ou la direction prend les decisions mais permet aux
representants ouvriers de se faire entendre), au controle par les ouvriers (ou
l'autorite repose, en fin de compte, entre les mains des representants des
travailleurs) ; entre ces deux extremes, il existe toute une gamme de regimes .
En Grande-Bretagne, le Comite d'enquete sur la democratie dans le secteur
industriel, preside par Lord Bullock, a analyse la question a fond . Ses recom-
mandations n'ont pas rallie tous les suffrages et son rapport a souleve beaucoup
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de controverse a travers le pays . Le regime allemand de cogestion est l'un des
mieux etablis en Europe occidentale et, probablement, le mieux connu au
Canada . II prevoit un conseil d'administration a deux paliers comportant
d'abord un nombre egal de travailleurs et d'actionnaires siegeant au conseil de
surveillance (qui correspond a peu pres au conseil d'administration canadien),
mais surtout des representants de la direction formant ce qui equivaut au
comite executif d'un conseil d'administration au Canada .

Ces programmes ont divers objectifs : attenuer I'alienation des ouvriers,
accroitre la productivite, repartir le pouvoir et I'autorite d'une faqon plus
equitable et, enfin, favoriser l'harmonie des relations industrielles . Ces aspira-
tions sont certes louables, mais la plupart des observateurs en sont venus a la
conclusion qu'un programme de cogestion, au niveau du conseil d'administra-
tion ou a d'autres niveaux, ne peut donner en soi de grands resultats et encore
moins assurer des relations pacifiques . En Allemagne, bien que le regime de
participation soit independant du dispositif de fixation des salaires, les deux
vont de pair et influent l'un sur I'autre . Au Canada, cependant, en l'absence
d'un regime de negociations collectives rigoureusement ordonne et de comites
calques sur le modele allemand, nous doutons que la participation des ouvriers
suffise a satisfaire davantage les groupes interesses ou a assurer des relations de
travail harmonieuses . Il y a, en outre, danger de cooptation : la « participation »
peut devenir un outil par lequel la direction d'une entreprise obtient l'appui des
travailleurs, sans veritable participation de leur part .

Si les syndicats et le patronat souscrivent a cette We de participation des
travailleurs ou de nomination d'administrateurs-ouvriers, il y aurait lieu de
preciser qu'un tel regime pourrait faire l'objet d'une entente syndicale-patro-
nale . 11 ne serait pas necessaire de modifier la Ioi pour que la direction accepte
d'inscrire les noms des candidats du syndicat sur la liste des aspirants aux
postes d'administrateur . L'obligation de detenir des actions ne constituant plus
un critere de selection, aucun obstacle d'ordre financier n'entraverait la
nomination d'un administrateur-ouvrier . II est possible que celui-ci balance
parfois entre les objectifs des employes et ceux des actionnaires, d'ou conflit
d'interets, mais il sera surement possible de trouver une solution pratique a ce
probl'eme, dans les cas d'espece .

Quant a la mise en application eventuelle de ce genre de programme au
Canada, elle nous apparait assez peu probable et purement theorique car, en
regle generale, ni les syndicats ni les dirigeants de compagnies ne preconisent ni
n'appuient cette idee . Nous en sommes donc venus a la conclusion qu'a I'heure
actuelle et, dans le contexte des relations industrielles presentes et passees, le
projet d'une representation des ouvriers au sein des conseils d'administration
des grandes corporations canadiennes n'est guere prometteur . Mais cette
question continuera de retenir I'interet du public et merite d'etre etudiee
davantage, a la Iumiere des resultats obtenus en Europe .

Cumuls de postes d'administrateu r

D'aucuns pretendent que les cumuls de postesd'administrateur revelent Ia
presence au Canada de reseaux socio-economiques qui s'infiltrent jusqu'aux
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plus hauts echelons du monde des affaires et favorisent ainsi la concentration
du pouvoir . D'autres soutiennent que nous ne devrions pas nous en preoccuper
outre mesure puisqu'en regle generale, les membres des conseils d'administra-
tion ne jouissent pas d'un bien grand pouvoir de decision .

Au cours de toutes nos audiences et dans bon nombre de memoires, la
question des administrateurs qui cumulent des postes dans plusieurs conseils
d'administration a fait l'objet de nombreux commentaires . Nous avons aussi

charge M . Berkowitz et ses collaborateurs de faire une etude (dont nous avons
deja parle) des cumuls de postes d'administrateur.

A 1'aide d'un repertoire d'administrateurs (le Directory of Directors), ainsi
que d'autres ouvrages de reference accessibles au public, iI n'est pas trop
difficile de reperer et d'identifier les personnes qui siegent parfois a une
douzaine de conseils d'administration ou meme plus . Nous n'avons pas cherche
a denombrer ces personnes ni a etablir de rapport entre elles . Nous n'avons
trouve aucune preuve valable que le cumul individuel est important en soi . Bon
nombre de grandes corporations recherchent les memes qualites chez un
administrateur et ceux qui les possedent consentent, apparemment, a faire
partie de plusieurs conseils d'administration .

Cc phenomene s'explique par le fait que les compagnies choisissent leurs
administrateurs a I'interieur d'un groupe relativement restreint de personnes
qui possedent les memes antecedents et les memes vues . Par exemple, dans bien
des cas, les banques importantes recrutent leurs administrateurs de I'exterieur
parmi ceux des grandes compagnies industrielles . Les temoignages que nous
avons recueillis nous permettent de croire que les banques n'utilisent pas leurs
administrateurs « qui cumulent plusieurs postes ailleurs )> comme sources de
renseignements sur leurs clients . Certes, les banques esperent que leurs admi-
nistrateurs ameneront de 1'eau .au moulin, compte tenu de leurs obligations en
tant qu'administrateurs d'autres compagnies, mais il s'agit la d'une relation
differente de celle dont il est ordinairement question .

D'aucuns ont cherche a expliquer, au moins partiellement, I'existence de
tous ces « administrateurs en commun » par la penurie de Canadiens qualifies .
La plupart des personnes competentes, dit-on, font deja partie d'un ou de
plusieurs conseils et on va continuer de se les disputer, d'ou les nombreux cas
d'interdependance et de chevauchement des conseils d'administration . D'autres
attribuent ces cumuls a I'existence d'une classe sociale commune a laquelle des
administrateurs sont parvenus ou dont ils sont issus ; leurs attitudes se rejoi-
gnent tant sur le plan culture] qu'ideologique et, d'instinct, ils eprouvent
comme tout le monde le besoin de se retrouver au sein d'un groupe familier et
amical .

De faqon generale, la loi est muette sur la question du chevauchement des
conseils d'administration . Les plus importantes dispositions a ce sujet figurent
aux articles 18(5) et 18(6) de la Loi sur les banques : ils statuent qu'une
personne ne peut etre elue ou nommee administrateur d'une banque si elle
occupe un poste d'administrateur dans une autre banque, une compagnie de
fiducie ou une compagnie de prets qui accepte des depots du public, ou une
banque visee par la Loi sur`(es banques d'epargne du Quebec . On a pretendu
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que ces dispositions etaient faciles a contourner, mais nous n'en avons pas eu la
preuve et croyons qu'elles permettent d'atteindre les objectifs fixes par le
Parlement .

Au Canada, les tribunaux n'ont guere eu l'occasion de s'occuper des
conflits juridiques auxquels peuvent donner lieu les cumuls de postes d'adminis-
trateur . Dans la cause Canadian Aero Service (1974), la Cour supreme du
Canada a rappele les obligations, en tant que fiduciaires, des personnes qui
occupent des postes importants au sein des compagnies . Selon le professeur
Stanley Beck, ce jugement place les administrateurs qui se trouvent dans
certaines situations de chevauchement particulieres n dans une position juridi-
que delicate » ; ils risquent a tout moment « de manquer a leurs devoirs envers
l'un ou 1'autre maitre, ou les deux . »

Dans une etude faite en 1976 pour le compte du ministere federal de la
Consommation et des Corporations, intitulee Evolution dynamique et respon-
sabilite dans une economie de marche au Canada, L . A. Skeoch et B. C .
McDonald traitent des cumuls dans le contexte d'une politique de concurrence .
Its disent n'avoir eu aucune preuve valable que ces cumuls aient entrave pour la
peine le jeu de la concurrence au Canada . Nous n'en avons pas eu la preuve
non plus, bien que, a priori, on puisse s'inquieter d'une situation ou une
personne est membre des conseils d'administration de deux compagnies qui
occupent des places importantes sur leurs marches respectifs et se font concur-
rence sur un marche qui compte vraiment pour l'une et 1'autre .

Apres y avoir bien songe, nous ne croyons pas qu'il y ait lieu de
recommander de restreindre davantage les cumuls de postes d'administrateur .
A notre avis, une reglementation de ce domaine par l'Etat ne serait guere
justifiee car elle risquerait d'etre plus nuisible que salutaire et se solderait par
le bouleversement des activites tant des personnes que des compagnies .

A notre avis, il existe un cas precis ou les avantages socio-economiques
1'emportent sur les inconvenients . 11 s'agit des administrateurs et des dirigeants
des banques, dont il est question au chapitre X .

Nous avons etudie aussi le cas d'une personne qui est administrateur ou
cadre superieur de deux compagnies qui se font concurrence sur un marche
essentiel a chacune . Son acces facile auz renseignements et ses obligations
envers les deux compagnies placent cette personne dans une situation difficile,
qui peut etre dangereuse pour les deux entreprises . La possibilite de voir
diminuer la rivalite et la concurrence entre les deux compagnies constitue
peut-etre la plus grave menace . Au Canada, il existe quelques cas de cc genre,
mais trop peu pour justifier une interdiction par voie legislative . Bien que la
menace demeure constante, rien n'a demontre que les cumuls sur le plan
horizontal aient ete nuisibles . S'il y avait prejudice, le droit coutumier protege-
rait 1'entreprise dans une certaine mesure, mais non le regime de concurrence .

Les modifications proposees a la Loi relative aux enquetes sur les
coalitions autoriseraient la Commission de la concurrence a interdire les cas
typiques de cumuls horizontaux . Nous estimons que le regime de concurrence
et I'interet public seraient ainsi suffisamment proteges . Pour ces motifs, et
malgre notre desapprobation absolue des cumuls horizontaux, nous ne recom-
mandons pas qu'ils soient interdits comme tels .
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CONTROLE EXERCIR PAR LA DIRECTIO N

Nous avons indique deja les principales categories d'actionnaires, relative-
ment au controle de corporations . Dans chacun des exemples donnes, I'action-
naire majoritaire exerce habituellement son controle, d'une part en s'assurant
que les membres du conseil lui conviennent et, d'autre part, en prenant les
dispositions necessaires pour que la nomination du personnel de la haute
direction se fasse conformement a ses vues et a ses objectifs . Les membres de la
direction peuvent etre eventuellement remplaces au gre de 1'actionnaire majori-
taire; c'est normal, puisque nul n'est plus directement interesse au progres de la
compagnie . Naturellement, il est soucieux de la qualite des cadres superieurs .

Darts bien des cas, aucune personne ou groupe de personnes agissant de
concert ne detient assez d'actions donnant droit de vote pour exercer une
influence suffisante . Cc sont alors les dirigeants qui controlent la compagnie .

Pour exercer un controle suivi, la direction doit pouvoir influer sur le
regime des procurations . Pourvu qu'aucun gros actionnaire ne s'interesse aux
affaires de la compagnie, et tout en reconnaissant que le conseil d'administra-
tion garde toujours un role determinant, la direction est en mesure d'assurer sa
survie et celle du conseil, grace surtout au controle des procurations .

Darts le secteur bancaire, Fun des plus en vue et des plus concentres au
Canada, le Parlement a pris des mesures pour qu'aucun particulier ni aucun
groupe ne puisse acquerir le controle d'une banque . 1 1 y est parvenu en
restreignant le pourcentage maximum d'actions que peut reellement detenir un
particulier ou un groupe . L'une des consequences principales de cette disposi-
tion est d'assurer le controle de la banque par la direction (sous reserve de la
presence du conseil d'administration) .

Un autre exemple remarquable de controle par la direction, au Canada,
est celui du Canadien Pacifique . Nul n'y detient un grand nombre d'actions
donnant droit de vote ; le controle est exerce par les membres de la haute
direction . Les administrateurs et les hauts fonctionnaires du CP detiennent
moins de 0,28 % du capital-actions . Nous devons souligner qu'en 1971, l'offre
faite par CP d'echanger des actions sans droit de vote, a fort taux d'interet,
contre des actions privilegiees donnant droit de vote, alors en circulation, avait
pour but de renforcer encore davantage le controle exerce par la direction .

Le controle par les gens en poste, y inclus ceux de la direction, peut aussi
etre raffermi par 1'application des dispositions legislatives concernant les
« actions restreintes » . La possibilite qu'a une compagnie publique de restrein-
dre le mouvement de ses actions (c'est-a-dire limiter 1'emission ou le transfert
d'actions) a ete d'abord prevue dans la Loi sur les corporations canadiennes,
en 1970. En vertu de cette disposition, les compagnies engagees dans certains
secteurs d'activite, comme la radiodiffusion, pouvaient imposer des conditions a
1'emission ou au transfert de leurs actions, afin de s'assurer qu'un pourcentage
minimal de leurs actions reste aux mains de Canadiens et d'empecher qu'un
pourcentage maximal ne tombe entre les mains d'etrangers, ce qui aurait pu
compromettre un droit ou une licence de la compagnie .
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Une des plus importantes compagnies canadiennes, Brascan Limited, a
adopte en 1976 un reglement restreignant le transfert de ses actions . John
Labatt Limited, dont Brascan detient environ 29 % des actions, a fait de meme
(par l'entremise d'une filiale a propriete entiere) . Parmi toutes les entreprises
qui se sont presentees a nos audiences, elles sont les deux seules a avoir pris de
telles dispositions . Brascan nous a explique qu'elle voulait ainsi eviter de
devenir, par inadvertance, une « personne non admissible » au sens de la Loi sur
1'examen de 1'investissement etranger, cc qui aurait limite gravement son
aptitude a agir rapidement dans certaines situations . En vertu dudit reglement,
les personnes a non canadiennes » feront partie d'une categorie restreinte . Le
transfert d'une action Brascan ne sera pas inscrit aux registres de la compa-
gnie, et la souscription d'une action de Brascan ne sera pas acceptee, si le
transfert ou la souscription ont pour effet de porter au-dela de certaines limites
donnees le nombre d'actions detenues (a titre d'actionnaire inscrit, de proprie-
taire reel ou de participant associe) par les membres de la categorie restreinte
ou l'un d'entre eux . Un des effets de ce genre de reglement est de mieux
proteger le groupe detenteur du controle (la direction, dans le cas de Brascan)
contre toute tentative de prise de controle .

AUTRES RECOMMANDATION S

Nos recherches et nos lectures sur le controle des entreprises nous portent
a conclure que Pon devrait s'efforcer d'etablir un meilleur equilibre des roles de
la direction, du conseil d'administration et des actionnaires, et plusieurs des
recommandations formulees au present chapitre visent a le realiser . La plupart
des actionnaires semblent peu desireux de participer plus activement a ce genre
de democratisation . Etant donne la structure actuelle des societes, il est difficile
de savoir si, a la suite de certaines modifications, les actionnaires manifeste-
raient un plus grand interet pour le processus corporatif . 11 ne fait aucun doute
qu'a I'heure actuelle, 1'actionnaire desireux de participer d'une maniere effi-
cace aux affaires de la corporation n'a pas souvent I'occasion de le faire . Nous
croyons qu'il serait souhaitable de modifier les methodes utilisees au sein des
compagnies, et cc dans 1'interet des compagnies comme de leurs actionnaires .

a) Le regime des procuration s
Ici, deux recommandations . La premiere porte sur la circulaire d'informa-

tion que l'on fait parvenir aux actionnaires avant I'election des membres du
conseil d'administration . Les actionnaires auraient avantage a etre mieux
renseignes qu'ils ne le sont a l'heure actuelle . A titre d'exemple, nous croyons
que les actionnaires devraient connaitre : le montant, en jetons de presence et
autres compensations, verse par la compagnie a chaque candidat deja membre
du conseil ; en resume, le temps qu'il consacre aux affaires de la compagnie
ainsi que la nature de ces affaires ; les participations importantes du candidat a
toute transaction effectuee avec la compagnie (qu'elle soit ou non importante
pour la compagnie elle-meme) depuis la derniere circulaire d'information ; un
resume de I'experience acquise dans les affaires par chaque candidat au cours
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des cinq annees precedentes, ainsi que la nature de ses responsabilites et, enfin,
un dossier de toute sentence ou decision judiciaire importante, prononcee
contre le candidat au criminel ou au civil .

Ces renseignements eclaireraient I'actionnaire desireux d'exercer son droit
de vote . Les compagnies pourraient aussi songer a preciser les motifs a I'appui
de telle ou telle candidature . II peut fort bien n'y avoir aucune opposition (a
supposer que le nombre de candidats proposes corresponde, comme c'est
habituellement le cas, au nombre de sieges a combler au conseil), mais un
actionnaire mieux renseigne pourrait faire valoir son point de vue en votant
pour ou contre un candidat .

b) La mise en candidatur e

La deuxieme recommandation porte sur le mode de selection des membres
du conseil . Dans la plupart des compagnies, la haute direction (de concert avec
le groupe d'actionnaires majoritaires ou, selon le cas, certains administrateurs
influents) soumet une liste de candidats . Souvent, 1'elu se sent redevable de son
succes (il I'est, dans bien des cas) au chef de la direction . 11 n'est pas normal de
voir le chef de la direction participer si activement au choix des membres du
conseil d'administration, lui qui, selon la loi et les sains principes de gestion, est
responsable envers cette meme instance. Nous avons fortement preconise la
formation de conseils composes presque entierement de personnes de 1'exte-
rieur, mais notre suggestion n'aura de valeur que si ces personnes de 1'ext6rieur
sont aussi independantes que possible, c'est-a-dire en mesure de conseiller et de
surveiller, sans etre a]a merci de la direction ou du groupe majoritaire . Cela
n'exclut aucunement les rapports harmonieux entre 1'administrateur de 1'exte-
rieur et la direction . Toutefois, et dans la mesure du possible, I'administrateur
ne doit pas etre ni se sentir redevable, de son poste et du renouvellement de son
mandat, au chef de la direction . L'administrateur qui vient de 1'ext6rieur se
sentirait plus independant s'il etait choisi non pas par le chef de la direction ou
par les gestionnaires superieurs, mais par un comite de mise en candidature
compose entierement d'administrateurs de 1'exterieur . Le conseil d'administra-
tion designerait les membres de ce comite, lequel pourrait etre dirige par le
president du conseil Iui-meme (en supposant qu'il soit aussi de 1'exterieur) . Le
comite pourrait prendre I'avis des membres du conseil quant aux mises en
candidature et consulter egalement les cadres superieurs, y compris le chef de
la direction . L'actionnaire majoritaire, s'il en etait un, serait aussi consulte,
etant toutefois entendu que les candidats elus ont des responsabilites non
seulement envers les actionnaires majoritaires, mais envers tous les actionnai-
res . La liste des candidats devrait egalement etre soumise a I'approbation de
l'ensemble du conseil . Cependant, c'est le comite de mise en candidature qui
etablirait, en fin de compte, la liste des noms a soumettre aux actionnaires . On
devrait pouvoir ainsi, a la longue, inculquer et favoriser I'esprit d'independance
chez les administrateurs de I'exterieur .

c) Les conflits d'interet s
Nous en arrivons maintenant a la question delicate des conflits d'interets .

Certains groupes corporatifs importants, au Canada, comptent des compagnies
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dont les actions sont detenues par une seule personne ou par un seul groupe de
personnes (ou de compagnies) . Normalement, les interets de la filiale sont alors
les memes que ceux de la societe mere . Certaines transactions peuvent etre
effectuees entre la filiale et ]a societe mere (et on respectera habituellement les
dispositions de la loi, y compris les exigences de 1'imp6t sur le revenu), mais
l'actionnaire n'a alors a se preoccuper que de ses propres interets, car il n'y a
aucun autre actionnaire . Par exemple, les biens peuvent etre assez facilement
transferes ou repris. Une telle situation assure, bien entendu, une grande
souplesse (compte tenu des droits des creanciers) a la societe mere lorsqu'elle
traite avec sa filiale, ou voit a ses affaires ou a ses biens .

Mais bien des compagnies importantes, au Canada, ne sont pas les filiales
en propriete exclusive d'autres entreprises et, dans bien des cas, les filiales de
compagnies importantes ne sont pas non plus leur entiere propriete, de sorte
qu'il existe d'autres actionnaires minoritaires ou des actionnaires de 1'exterieur .
C'est la presence de ces autres actionnaires au sein de la structure industrielle
ou financiere qui risque de susciter un conflit entre les interets de la majorite et
ceux de la minorite, ou entre les interets de la direction et ceux de la compagnie
elle-meme .

Dans le cas qui nous occupe, les actionnaires qui ne font partie ni du
groupe majoritaire ni de la direction participent generalement tres peu aux
activites de la compagnie . Leur connaissance des affaires de I'entreprise se
limite aux renseignements que leur communiquent le rapport annuel, la
circulaire des procurations, certains etats provisoires, des articles de journaux
ou leurs conseillers financiers . La loi fixe un minimum qualitatif et quantitatif
en cc qui concerne les renseignements a communiquer aux actionnaires . Toute
information depassant les normes prescrites est laissee au bon vouloir de la
compagnie (cc qui veut dire, normalement, de la direction), qui en fixe le
contenu. S'iI y a transaction ou proposition de transaction qui risque d'engen-
drer un conflit d'interets, I'actionnaire de 1'exterieur, s'il connait la situation,
peut chercher a se prevaloir d'un recours en justice pour proteger ses interets .

Les administrateurs sont soumis, il va sans dire, a des regles et a des
contraintes nees de la Ioi, y compris l'obligation de se conformer a cc qu'on
appelle « la doctrine de I'avantage corporatif », en vertu de laquelle 1'adminis-
trateur qui connait une occasion dont la compagnie pourrait profiter est tenu,
avant d'en tirer lui-meme parti, de saisir la compagnie de I'affaire afin qu'elle
puisse en beneficier . Cette doctrine commence a faire son chemin au Canada,
mais il est difficile d'en determiner les limites . Elle est conforme a l'obligation
qui incombe a I'administrateur en tant que fiduciaire, ainsi qu'au principe selon
lequel I'administrateur doit se consacrer aux interets de la compagnie et de tous
ses actionnaires .

D'autres reglements prevoient aussi des garanties . L'administrateur ou le
dirigeant qui, directement ou indirectement, est partie a un contrat avec la
compagnie, ou qui a un interet tangible dans cc contrat, doit le declarer a Ia
compagnie . Regle generale, I'administrateur en cause doit aussi s'abstenir de
voter a cc sujet . Dans toutes les circulaires annuelles de procuration, I'action-
naire doit etre informe, d'une maniere detaillee, de toute transaction ou se sont
manifestes de tels interets au cours de I'annee et de I'effet qu'elle a pu avoir sur
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les affaires de la compagnie . De plus, les « inities » sont maintenant soumis a
des reglements stricts quant a I'achat et a la vente des valeurs de la compagnie,
de meme qu'a 1'utilisation, abusive ou non, des renseignements confidentiels .
La commission des valeurs exige maintenant qu'un rapport sur les « operations
d'inities » lui soit remis a bref delai .

Certaines lois regissant les institutions financieres renferment des disposi-
tions relatives a ce qu'on pourrait appeler les (( transactions avec soi-meme )) .
Des 1910, le Parlement du Canada adoptait des lois ayant trait aux negocia-
tions ou transactions internes dans le secteur de I'assurance-vie . Apres avoir
subi des modifications a intervalles reguliers, les lois ont ete considerablement
revisees en 1970 . Dans I'ensemble, elles prevoient que les compagnies d'assu-
rance soumises a la juridiction du Surintendant des assurances ne peuvent
consentir de prets a une compagnie actionnaire ou a une compagnie dans
laquelle un de leurs gros actionnaires a une participation importante, ni placer
de fonds'dans ces entreprises . D'autres dispositions visent a combattre I'affecta-
tion non autorisee ou l'usage abusif des fonds de la compagnie ; le Surintendant
nous a affirme qu'elles etaient efficaces .

Nous avons pu etudier certaines transactions qui illustrent bien les diffi-
cultes qui peuvent survenir lorsque existent des actionnaires minoritaires ou des
membres de la direction transigeant avec la compagnie . Darts ces situations, les
interets des actionnaires minoritaires doivent etre proteges . Le premier ecran
de protection se situe au niveau de la direction, le deuxieme au niveau du
conseil d'administration et le troisieme, a celui des actionnaires minoritaires
eux-memes . A notre avis, ces derniers devraient etre informes, au moment
opportun et d'une faqon plus complete qu'ils ne le sont actuellement, des
transactions auxquelles les membres de la direction sont parties . Ils seraient
alors mieux en mesure d'assurer le respect de leurs droits .

II y aurait lieu d'ameliorer, a cet egard, le mode de procedure des conseils
d'administration . Nous estimons que les regles concernant la declaration
d'interet et I'abstention lors du scrutin doivent We maintenues et que le comite
de verification aurait un role a jouer . Au sein des grandes compagnies, ce
comite a pour tache de verifier les etats financiers avant qu'ils soient soumis a
I'approbation du conseil ; dans 1'exercice de cette fonction, le comite a ordinai-
rement 1'occasion de consulter le verificateur de la compagnie . Le comite de
verification doit etre compose en majeure partie d'administrateurs de 1'exte-
rieur . Nous pensons que ce comite devrait examiner et ratifier toutes les
transactions ou toutes les affaires (sauf dans les cas negligeables) que la
compagnie se propose de conclure et qui pourraient provoquer des conflits
d'interets du genre de ceux dont nous avons parle, c'est-a-dire des cas ou la
direction, les administrateurs ou les actionnaires majoritaires ont une participa-
tion importante (pour eux, sinon pour la compagnie) . Les grandes entreprises
possedent deja un comite de verification qui, en vertu de sa fonction d'apprecia-
teur objectif, est bien place pour exercer ce role . Les verificateurs (et d'autres
conseillers, au besoin) participeraient a cc genre de revision . Le comite de
verification releverait du conseil d'administration, et celui-ci communiquerait
le rapport du comite aux actionnaires .
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Cette fagon de proceder ameliorerait sensiblement les communications
entre la compagnie et ses actionnaires car, a l'heure actuelle, la penurie des
renseignements peut fort bien affaiblir les droits des actionnaires minoritaires .
Voici, a titre d'exemple, ce que nous avons nous-memes constate . Afin de
proceder a 1'analyse d'une certaine transaction, nous nous sommes d'abord
servis des documents que les actionnaires minoritaires auraient eux-memes
regus (dans le cas qui nous interesse, ils les auraient regus plusieurs mois apres
la conclusion de la transaction) . Ces documents nous ont permis d'etablir
l'essentiel de la transaction . Toutefois, ils ne nous ont pas eclaires sur les motifs
de la transaction . Il nous a donc ete impossible de determiner si la transaction a
eu lieu principalement parce que des inities etaient en cause, ni quels faits ont
ete divulgues au conseil, ni quelles mesures celui-ci a pu prendre pour en faire
une analyse objective . 11 nous a ete impossible d'etablir si oui ou non des
administrateurs se sont opposes a la transaction et, le cas echeant, pour quels
motifs . Nous n'avons pu determiner le mode de calcul du prix du bien en cause,
ni si, en toute objectivite, le prix etait equitable . Nous avons donc eu recours
aux services d'un analyste financier, verse dans les affaires de la compagnie ;
mais il ne nous a guere eclaires . 1 1 ne nous a ete possible d'obtenir les
renseignements pertinents qu'au moment ou nous en avons discute avec des
membres de la haute direction .

Bien entendu, un actionnaire minoritaire n'aurait pas la meme chance de
se renseigner . Lorsqu'il est saisi de la transaction, il ne peut se reporter qu'aux
documents requs et aux autres renseignements qu'il a pu glaner lui-meme, pour
decider si ses interets ont ete negliges, si la transaction a ete juste et
raisonnable et si on a tenu compte des interets de la compagnie . L'actionnaire
se trouve donc dans une situation tres difficile, et ]'on s'explique facilement
l'apathie des petits actionnaires. Ills ne peuvent porter un jugement eclaire que
s'ils disposent des renseignements supplementaires dont nous venons de parler .

Outre l'insuffisance des renseignements et leur arrivee tardive, 1'action-
naire minoritaire a aussi d'autres problemes . Il lui en coute cher pour faire
valoir ses droits ; les grandes compagnies et les inities sont ordinairement mieux
nantis que le simple actionnaire . Cependant, les recents amendements a la Loi
sur les corporations commerciales canadiennes, ainsi qu'a d'autres lois, ont
remedie a la situation et simplifie la procedure, facilitant ainsi la tache aux
actionnaires desireux de corriger les abus par les voies judiciaires . L'efficacite
de ces modifications reste a demontrer, mais elles se reveleront sans doute
utiles aux actionnaires . Bien que certaines de ces dispositions aient suscite des
critiques, nous les croyons satisfaisantes dans 1'ensemble et nettement souhaita-
bles . Nos recommandations sont le complement des mesures deja prises et
veulent les rendre plus efficaces .

En matiere de conflit d'allegeance, nous avons deja dit que l'interet public
coincidait avec 1'interet particulier . Bien qu'il s'agisse principalement ici de
droits prives, I'interet public, au sens tres large, demeure preponderant . 11 y va
de I'interet public que les affaires internes de nos grandes compagnies et autres
institutions soient notoirement dirigees d'une fa~on equitable et ordonnee . La
fagon dont la population pergoit les corporations influe sur sa confiance dans
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notre systeme economique et sur son empressement a faire des placements . A
notre avis, iI importe que les interets de tous ceux qui ont des rapports avec les
grandes entreprises soient equitablement proteges, et que cette protection soit
manifeste .





Chapitre x m

La divulgation
de renseignements
par les corporations

Les corporations produisent, accumulent, et diffusent parfois, des tas de
donnees . La nature et la portee de ces renseignements sont aussi variees que les
activites memes d'une societe . Nous n'avons pas tarde a nous rendre compte
qu'etant donne les grandes concentrations de puissance industrielle et finan-
ciere, il nous incombait de determiner si la publication de renseignements plus
abondants, ou plus complets, ne serait pas de nature a mieux proteger I'interet
public .

Le sujet qui nous occupe a deja fait couler beaucoup d'encre et nous ne
comptons pas nous .y etendre plus qu'il n'est necessaire . Afin d'obtenir une vue
du probleme aussi neutre et objective que possible, nous avons confie a un
chercheur independant le soin de realiser une etude; celle-ci est publiee
separement . Menee par John Kazanjian, elle est assez compl'ete et les lecteurs
desireux de creuser le sujet sont pries de s'y reporter . John Kazanjian constate
que si la plupart des exigences en matiere de divulgation emanent de secteurs
differents, cc n'est pas par hasard mais bien parce qu'elles sont axees sur des
objectifs differents et destinees a satisfaire les besoins de divers groupes de la
societe . 11 n'y a pas, au Canada, et il ne peut y avoir, selon nous, un regime
unique et complet de divulgation de l'information . Les renseignements relatifs
aux corporations etant requis a diverses fins, il n'est pas possible d'adopter une
seule methode pratique qui puisse repondre a tous les besoins .

Le probleme tient beaucoup plus au choix des renseignements a divulguer
qu'aux mecanismes de divulgation . II est assez facile de multiplier les exigences
en la matiere; c'est d'ailleurs ce que fait la loi, creant ainsi un melange
d'elements importants et insignifiants, ou chevauchent et font double emploi les
systemes de rassemblement des donnees et les exigences quant a leur depot . 11
en resulte une masse enorme de donnees mal digerees et, pour la plupart,
inaccessibles et inintelligibles a qui voudrait les utiliser .

Nous traitons, dans le present expose, de la divulgation de renseignements
et de la production de rapports par les societes . Par divulgation, nous entendons
ici la communication de renseignements, soit directement soit par un interme-
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diaire (par exemple, un organisme gouvernemental), a une personne du secteur
public, tel un investisseur ou iu .i actionnaire . Cc genre de communication
equivaut, dans le cas des grandes corporations, a la diffusion dans le grand
public . Quant a la production de rapports, elle correspond plutot a la communi-
cation de renseignements au gouvernement pour son propre usage . Ces rensei-
gnements ne sont pas toujours rendus publics ; dans certains cas, la loi I'interdit .
Nous traitons donc de ces deux concepts et de leurs incidences pratiques .

Afin de bien situer notre sujet, nous repartissons en trois categories les
obligations qui sont imposees aux grandes societes canadiennes relativement a
la divulgation de renseignements et a la production de rapports . Nous donnons
ensuite un bref expose de ces exigences, en cc qui concerne les plus grandes
societes canadiennes (en presumant, au besoin, qu'elles sont regies par la Loi
sur les corporations commerciales canadiennes) . II peut exister des chevauche-
ments entre ces categories, tout particulierement en ce qui a trait aux investis-
seurs et aux actionnaires, mais les exigences et les objectifs sont habituellement
distincts .

L'OBLIGATION DE DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS ET DE
PRODUIRE DES RAPPORT S

1 . Divulgation aux investisseurs
Les commissions provinciales des valeurs mobilieres (en particulier celle

de 1'Ontario, qui a donne 1'exemple) reglementent les echanges de titres . Dans
la pratique, la Bourse joue aussi un certain role . Par exemple, la Commission
des valeurs mobilieres de 1'Ontario et la Bourse de Toronto exigent toutes deux
une certaine divulgation. Elles s'interessent, bien qu'a des degres differents, a
la divulgation de renseignements concernant 1'emission initiale de titres et la
negociation sur les marches secondaires . Des regles regissant la divulgation
figurent dans la loi et les reglements et dans les directives de la Commission
des valeurs mobilieres et de la Bourse . Darts le cas d'une compagnie publique
comptant beaucoup d'actionnaires, la presentation de rapports ou la communi-
cation de renseignements a I'un de ces organismes equivaut a la diffusion dans
le public, car quiconque s'interesse aux affaires de la societe en cause peut
obtenir, sans trop de peine, une bonne part des renseignements qu'ils possedent
(sauf ceux qui figurent dans les dossiers prives) . Divulguer des renseignements
a ces organismes equivaut donc, pour ces societes, a les faire connaitre a tout
creancier, fournisseur, organe d'information ou membre du grand public qu'ils
peuvent interesser .

II peut etre utile de passer brievement en revue les principaux instruments
de divulgation . Parmi ceux-ci figurent les prospectus, les offres d'achat visant a
la mainmise, les rapports d'operations boursieres par des inities, les etats
financiers et les autres documents renfermant des renseignements importants
sur les affaires d'une societe . Le prospectus que regoit une commission des
valeurs mobilieres, d'une compagnie qui offre ses valeurs au public, est l'un des
principaux instruments de divulgation . 11 renferme des renseignements d'ordre
general ou particulier sur des questions comme les titres offerts, les dividendes
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verses, les options, ou la participation des administrateurs et des dirigeants aux
transactions mettant en cause la societe et les principaux detenteurs de ses
titres . Certains etats financiers sont joints au prospectus . Celui-ci constitue
done une source abondante de renseignements, mais puisqu'il sert essentielle-
ment a appuyer une campagne de vente donnee, sa duree utile est tres breve .
Certaines compagnies ne presentent que rarement des offres de titres, tandis
que d'autres en soumettent regulierement . Un prospectus peut fournir des
renseignements precieux s'il est recent, mais s'il date de quelques annees il est
probablement inutile a bien des egards .

L'offre d'achat visant a la mainmise et les documents qui y sont joints
contiennent certains renseignements sur la compagnie interessee et ses princi-
paux administrateurs . Si l'offre indique qu'il y aura paiement en valeurs, les
renseignements sont alors semblables a ceux que renferme un prospectus .

De meme, les rapports d'operations boursieres d'inities doivent etre depo-
ses par certaines personnes (administrateurs, dirigeants et detenteurs de plus de
10 % de cerains types d'actions) lorsqu'ils negocient des titres de la societe . Si
la loi exige le depot de ces rapports, cc n'est pas parce qu'ils interessent
vraiment le public ; c'est surtout pour prevenir les transactions de titres par les
inities, utilisant les renseignements confidentiels . Le legislateur a estime que
1'obligation de divulguer publiquement ce genre de transaction aura pour effet
de dissuader ceux qui voudraient peut-etre poser des gestes reprehensibles .

Des etats financiers complets et verifies doivent etre deposes annuellement
par les societes publiques ; elles sont egalement tenues de soumettre des etats
financiers provisoires et non verifies pour la periode de six mois qui suit la fin
de I'exercice financier . Ces etats sont essentiellement identiques a ceux qu'on
envoie ordinairement aux actionnaires . De son cote, la Bourse de Toronto exige
la publication d'etats financiers trimestriels non verifies .

Les societes publiques sont egalement tenues de divulguer sans delai tout
renseignement important sur leur administration . 11 peut s'agir en l'occurrence
d'un changement au conseil d'administration, de I'acquisition ou de la liquida-
tion de biens materiels, d'une mainmise, de modifications de la structure
financiere, de fluctuations extraordinaires des benefices ou de tout autre
changement appreciable qui risque d'influer de faqon marquee sur les titres de
la societe . Ces regles de a divulgation opportune » constituent l'un des ele-
ments importants du regime d'information de 1'investisseur .

Les regles de ces organismes tendent vers une fin precise . Chaque rouage
du mecanisme de divulgation est conqu pour aider, d'une faqon particuliere, a
atteindre les objectifs prevus . Dans 1'ensemble, ces regles ont pour objet de
proteger les investisseurs, de faire echec a]a fraude sur le marche des valeurs et
de favoriser le bon fonctionnement du marche des capitaux. La protection de
I'investisseur grace a la divulgation de renseignements est de pratique courante
au Canada, comme d'ailleurs aux Etats-Unis et dans d'autres pays occiden-
taux. Meme si les reglements de la Bourse et des commissions des valeurs
mobilieres ne constituent pas un regime general de divulgation, la somme de
donnees ainsi soumise forme I'un des principaux repertoires de renseignements
sur les societes dont dispose le public .
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A la verite, le public ne fait, directement, qu'un faible usage de ces
donnees ; des etudes ont demontre qu'a peu pres personne ne lit les prospectus et
autres documents qui figurent dans les dossiers de la Commission des valeurs
mobilieres de I'Ontario . 11 en va sans doute de meme des renseignements
analogues deposes aupres des autres commissions provinciales et du ministere
federal de la Consommation et des Corporations .

Mais cc n'est pas IA un argument contre la divulgation publique . Des
analystes, des redacteurs de pages financieres et d'autres commentateurs
specialises s'inspirent de ces donnees et en diffusent 1'essentiel dans le grand
public, sous forme vulgarisee .

Ce domaine n'est pas statique; la communication de renseignements
destines a satisfaire les besoins de 1'investisseur fait I'objet d'analyses constan-
tes par les commissions des valeurs mobilieres et d'autres organismes de
reglementation . De nombreuses propositions relatives a la modification des
reglements regissant ce genre de divulgation ont deja ete soumises et d'autres le
seront sans doute . Le ministere federal de la Consommation et des Corpora-
tions a entrepris 1'examen des dispositions regissant les marches des valeurs au
Canada et la divulgation de renseignements aux investisseurs va sans doute
constituer l'un de ses principaux sujets d'etude .

2 . Divulgation aux actionnaires

A 1'instar des renseignements divulgues aux investisseurs, 1'information
communiquee par les grandes societes a leurs actionnaires est effectivement du
domaine public . Les exigences a cc sujet figurent dans la legislation regissant
les corporations (Loi sur les corporations commerciales canadiennes et lois
provinciales du meme ordre) et parfois dans la legislation concernant les
valeurs mobilieres ; c'est d'ailleurs une des meilleures fa~ons pour les dirigeants
de rendre compte de leur gestion aux proprietaires des entreprises .

Un des principaux instruments de divulgation de renseignements prevu par
]a loi est la circulaire d'information qui doit etre envoyee a l'actionnaire avant
toute assemblee ou sa procuration est requise .

Cette circulaire renferme les renseignements qui, de I'avis du gouverne-
ment, sont susceptibles d'etre utiles a I'actionnaire dont on sollicite une
procuration . Les renseignements peuvent aussi etre utiles a d'autres; ils l'ont
ete, par exemple, a notre commission . Publiees au moins annuellement, les
circulaires doivent apporter des precisions, notamment, sur I'aide financiere
consentie par la societe a des particuliers, la remuneration des cadres, les
indemnites accordees aux administrateurs et aux dirigeants, la modification du
controle de 1'entreprise et enfin, l'interet materiel de certaines personnes dans
leurs transactions avec la societe .

Les etats financiers, qui doivent aussi etre envoyes aux actionnaires,
constituent une autre source importante de renseignements . De plus, meme si
la legislation qui regit les societes n'exige pas que les rapports annuels soient
envoyes sous la forme maintenant bien connue (sauf les etats financiers), la
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coutume et les conventions veulent que les societes fassent parvenir ces rapports
a leurs actionnaires .

II est generalement admis que la majorite des actionnaires ne jettent qu'un
coup d'eeil rapide sur ces documents (d'ailleurs la plupart des investisseurs ne
se donnent pas la peine non plus de lire soigneusement les prospectus) ;
cependant, le rapport annuel suscite probablement plus d'interet que les autres
documents . La plupart des documents destines aux actionnaires (et aux
investisseurs) sont forcement couches en langage juridique, d'abord parce qu'ils
sont minutieusement prescrits dans la loi, mais surtout parce qu'ils peuvent
entrainer des consequences graves s'ils ne sont pas rediges avec le plus grand
soin . D'ou le ton juridique qui explique sans doute pourquoi les destinataires ne
sont guere portes a les lire . Ces documents constituent pourtant une autre mine
de renseignements accessibles au public dont doit tenir compte t'etude du
probleme de la divulgation .

3 . Divulgation aux gouvernements
Nous sommes enclins a penser que la plupart des grandes corporations

acceptent sans trop de reticence de divulguer les renseignements qu'on en
exige. Il y a bien, parfois, desaccord sur certains points et beaucoup d'inquie-
tude vis-a-vis des nouvelles exigences, mais, dans l'ensemble, les societes font
preuve d'une resignation relative devant l'obligation de divulguer des renseigne-
ments aux investisseurs et aux actionnaires, encore que certaines d'entres elles
ne croient pas que toutes ces exigences soient bien necessaires . Par contre, la
divulgation de renseignements (ou les rapports) aux gouvernements suscite un
mecontentement general pour les raisons que nous allons enumerer un peu plus
loin .

Cet aspect du regime de divulgation est de loin le plus complexe ; nous
nous bornerons donc a donner un aperqu bien general de certaines des
principales exigences au niveau federal (il en existe aussi aux autres paliers
d'administration) . Des quantites considerables de renseignements relatifs aux
societes sont recueillis par le gouvernement federal, sporadiquement ou regulie-
rement (sur une base annuelle, semestrielle, trimestrielle, mensuelle ou meme
quotidienne) . Ces renseignements ont trait a la situation financiere ou aux
activites de la societe, a sa production, a ses ventes et a ses exportations, aux
pratiques en matiere d'emploi, aux salaires, a la recherche et au developpe-
ment, aux moyens d'identification essentiels, a la propriete, aux obligations
fiscales et a une foule d'autres sujets . Les renseignements et les chiffres
communiques au gouvernement peuvent etre utilises a des fins de statistique,
de reglementation, d'application des lois, d'elaboration des politiques a suivre,
d'administration et autres . Dans certains cas, les renseignements ne sont
utilises que par le ministere qui en fait la demande (bien souvent parce que des
dispositions statutaires ou une entente tacite ou explicite avec la societe exigent
une telle discretion) . Quelquefois, les renseignements sont echanges par plu-
sieurs ministeres et ils sont parfois mis a la disposition de divers groupes
publics . Bien qu'i1 existe plusieurs fagons de repertorier les donnees recueillies
par le gouvernement, nous entendons les repartir en cinq grandes categories .
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a) Aux fins d'enquetes ou d'application des lois

Les renseignements recueillis a ces fins englobent l'information obtenue
par la Gendarmerie royale du Canada, les documents saisis en vertu de
mandats par la Direction des enquetes sur les coalitions, et les donnees relatives
aux ententes sur les profits et les salaires reques par la Commission de lutte
contre l'inflation . En vertu de la loi, ces donnees sont habituellement conside-
rees comme confidentielles par le ministere qui les recueille, car leur diffusion
au sein du gouvernement ou dans le grand public pourrait, croit-on, porter
prejudice a des interets prives legitimes .

b) A des fins statistiques
Autre volet important : la collecte de donnees statistiques concernant les

societes . Statistique Canada en recueille des masses aupres des compagnies .
Afin d'empecher que les renseignements d'importance commerciale ne soient
exploites par des societes concurrentes ou d'autres entreprises, les donnees
concernant chaque compagnie ne sont mises a la disposition ni des autres
ministeres, ni du grand public . Seules des donnees globales sont publiees . II est
a souligner que bon nombre d'entreprises ont recours aux donnees globales et y
attachent beaucoup d'importance, notamment pour leur planification .

c) A des fins d'elaboration de politiques ou d'administratio n

i) Generalites. Des organismes et ministeres federaux demandent aux
societes de leur communiquer certains renseignements, afin d'apprecier I'effica-
cite des politiques en vigueur, d'etudier la valeur de solutions de rechange et
d'administrer les programmes en cours . Les donnees ainsi obtenues vont des
renseignements communiques aux organismes investis d'un pouvoir de regle-
mentation, tels la Commission canadienne des transports, a ceux qui sont
recueillis au cours d'enquetes ministerielles speciales sur certaines entreprises
de secteurs particuliers . Les renseignements ainsi recueillis sont habituellement
tenus confidentiels au sein du ministere, mais en partie pour une raison
differente de celle que nous avons deja enoncee . Au sein de ces organismes, le
respect du caractere confidentiel des renseignements est de rigueur (ordinaire-
ment comme question de principe et non de droit); on estime que leur
divulgation pourrait etre prejudiciable et que la notion moderne de la responsa-
bilite ministerielle l'exige . La publication de renseignements par d'autres que le
ministre interesse risquerait, croit-on, de compromettre l'impartialite des fonc-
tionnaires . Lorsque l'un quelconque des renseignements recueillis doit etre
divulgue, la decision ultime doit emaner du ministre en cause, qui en assume la
responsabilite devant le Parlement .

La plus grande partie de l'information relative aux societes, notamment
celle qui est recueillie de fagon non systematique, s'inscrit sous la presente
rubrique . Meme s'il arrive a des ministeres d'unir leurs efforts dans la collecte
des donnees et s'iI y a parfois certains echanges interministeriels, ce volet du
programme gouvernemental repose principalement sur une collecte decentrali-
see, doublee d'une politique limitant les echanges de donnees . Chaque minis-



la divulgation 35 7

tere peut demander tout renseignement qu'il estime utile, meme si cc rensei-
gnement a deja ete recueilii sous une forme a peu pres identique par un autre
ministere ou organisme . Il n'existe pas, au gouvernement, de centre de coordi-
nation officiel charge de classer les renseignements demandes et re g us par Ies
differents ministeres . Rien dans la loi n'oblige que les demandes de renseigne-
ments presentees par le gouvernement soient compatibles avec les series de
donnees deja reunies a Statistique Canada ou ailleurs . De fait, meme Statisti-
que Canada publie des series de donnees qui ne peuvent etre rattachees aux
autres a cause des differences de definition, d'echantillonnage ou de synchroni-
sation . Done, dans ce domaine, une coordination insuffisante provoque des
chevauchements et un double emploi inevitables .

ii) Le regime CALURA . La Loi sur les declarations des corporations et
des syndicats ouvriers (connue sous le sigle anglais CALURA) adoptee en
1962, constitue l'un des principaux instruments de collecte de renseignements
aupres des entreprises . L'application de cette loi est confiee au Statisticien en
chef agissant sous 1'autorite du ministre de l'Industrie et du Commerce. La loi
a pour objet de recueillir des renseignements d'ordre financier ou autre sur
t'activite de societes et de syndicats ouvriers . Ces renseignements sont juges
necessaires pour determiner 1'etendue et les repercussions de la possession et du
controle d'entreprises canadiennes par des interets etrangers, ainsi que l'am-
pleur et les consequences de I'affiliation de Canadiens a des syndicats ouvriers
internationaux .

La premiere partie de la loi s'applique aux societes dont le revenu brut, au
cours d'une periode visee par un rapport, excede $500 000 ou dont t'actif
depasse $250 000 . Le bill C-7, depose en octobre 1977, propose de porter ces
montants a au moins ' 10 millions et 5 millions de dollars respectivement . Les
societes de la Couronne et celles qui sont regies par des lois federales, telles la
Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques, la Loi sur les
compagnies fiduciaires, la Loi sur les compagnies de pret, la Loi sur les petits
prets, la Loi sur la radio et la Loi sur les chemins de fer, en sont exclues de
maniere a eviter la presentation de declarations contenant des renseignements
deja recueillis en vertu d'autres lois federales .

Une fois modifiee, la Loi sur les declarations des corporations et des
syndicats ouvriers s'appliquera a toute societe constituee au Canada, a toute
entreprise qui fait affaire au Canada, peu importe la competence dont elle
releve de par sa constitution, sauf si elle fait l'objet d'une exemption . 11 y a un
certain nombre de societes qui, bien que constituees a 1'etranger, sont assujet-
ties aux dispositions de la loi a cause de leurs activites au Canada . A I'heure
actuelle, les entreprises exemptees sont, pour la plupart, des societes qui
communiquent deja les memes renseignements en vertu de lois federales, des
societes Atat, des societes a but non lucratif ou des compagnies trop petites
pour etre visees par la loi . Les quelque 350 societes de la Couronne et leurs
filiales au Canada constituent le plus fort groupe d'exclusions .

Les declarations des societes comportent une section confidentielle et une
section non confidentielle . Cette derniere, la section A, comprend . des rensei-
gnements sur 1'acte constitutif, sur les dirigeants et les administrateurs, ainsi
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que sur les actionnaires de la societe . La section confidentielle de la declara-
tion, la section B, prevoit des etats financiers analogues a ceux qu'exige la Loi
de 1'impot sur le revenu, ainsi qu'une liste des montants verses par la
corporation a des non-residents du Canada . Si la base des donnees exigees sous
le regime CALURA est tres large, par contre la portee des renseignements non
confidentiels est tres restreinte . Advenant une extension marquee des exigences
de la section A, il serait souhaitable de reduire le nombre de societes tenues de
soumettre un rapport, en fixant le seuil a un niveau plus eleve, comme cela est
propose dans le bill C-7 .

Les declarations doivent etre adressees au bureau du Statisticien en chef.
La loi statue que la section non confidentielle de la declaration (section A) doit
etre conservee dans les dossiers du ministere de la Consommation et des
Corporations auquel le Statisticien en chef en envoie une copie . Moyennant le
paiement d'une somme minime, chacun peut avoir acces a ces documents . Le
Statisticien en chef se reserve l'usage et la garde de la section B de la
declaration ; son contenu ne peut etre communique qu'a un haut fonctionnaire
ou a une personne autorisee .

Le caractere confidentiel de I'information a pour consequence inevitable
d'obliger les societes a fournir a d'autres ministeres des renseignements qu'elles
ont deja livres en vertu de la section B de la loi . Un certain manque d'efficacite,
le double emploi et les chevauchements, ainsi que la restriction des echanges
d'information entre ministeres font partie du prix a payer, dans ce domaine
comme dans d'autres, pour proteger le caractere confidentiel des donnees .

d) Aux fins de perception des impots

Notre analyse situe la declaration d'impot sur le revenu dans une categoric
distincte . Puisque le gouvernement tire ses revenus des impots, il est evidem-
ment essentiel que les declarations des contribuables, y compris celles des
entreprises, soient aussi completes et exactes que possible . On croit generale-
ment que le caractere confidentiel des declarations d'impot en favorisera
1'exactitude . Il est de tradition de considerer les renseignements apparaissant
sur ces declarations comme confidentiels (c'est certainement ainsi que le
conqoit le grand public) et des lois comme la Loi de 1'impot sur le revenu ont
donne a cc principe un caractere reglementaire . Cette Ioi statue, par exemple,
que sauf dans un nombre tres restreint de cas, le fonctionnaire qui communique
a une autre personne un renseignement recueilli en vertu de la Loi de l'impot
sur le revenu commet une infraction. De plus, dans la pratique, I'acces a toute
donnee concernant le revenu des entreprises ou des particuliers est extreme-
ment limite, la declaration ayant pour objet l'imposition du revenu et non la
collecte de renseignements .

Le gouvernement dispose sans doute d'autres moyens de recueillir des
donnees, notamment les dispositions de la Loi sur les corporations commercia-
les canadiennes portant que certains renseignements relatifs aux societes de la
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Couronne doivent etre transmis au gouvernement et mis a la disposition du
public, mais nous n'avons voulu enumerer ici que les principales categories .
Compte tenu de tous les renseignements contenus dans les documents envoyes
aux actionnaires et aux investisseurs et de ceux auxquels on peut avoir acces
par 1'intermediaire du gouvernement, il est clair que le public dispose d'une
somme considerable de donnees concernant les grandes societes . D'ailleurs les
renseignements utilises par la commission etaient pour la plupart deja accessi-
bles au public . 11 y a lieu de mentionner, en outre, les sources de reference
commerciales, tels les divers services du Financial Post .

Certaines entreprises informent de plein gre le public de leurs activites .
Comme il s'agit surtout de commentaires et d'interpretations relatifs a des
donnees deja accessibles au public, les renseignements fournis ressortissent en
grande partie au domaine des relations publiques . Si les entreprises se sont
engagees dans cette voie, c'est qu'elles sont convaincues que toute reticence ou
passivite de leur part menera a la divulgation obligatoire .

LE « POUR » ET LE « CONTRE » D'UNE DIVULGATION PLUS
LARGE

Certains observateurs pourraient en conclure que le grand public est
desormais bien informe sur les grandes entreprises . De nombreux temoins,
cependant, se sont presentes a nos audiences publiques pour demander instam-
ment que les grandes societes soient contraintes de divulguer plus de renseigne-
ments sur leurs activites . Il serait sans doute utile de resumer ici les principaux
arguments des partisans d'une divulgation plus large .

Le « pour ~>
Les arguments en faveur d'une divulgation accrue de renseignements

partent du principe selon lequel les ressources humaines et materielles utilisees
par les grandes societes sont d'une telle ampleur et leur influence sur la
population et les politiques du gouvernement, si grande, que ces entreprises
devraient etre tenues de rendre compte de leur gestion de ces ressources .
Comme le regime actuel de divulgation repose principalement sur les obliga-
tions des societes, devant la loi, envers les investisseurs et les actionnaires (dont
les interets sont relativement restreints), les autres membres de la societe
restent souvent mal informes . Le « public )> (terme par lequel on designe
ordinairement les nombreux groupes d'interets que comprend la societe) a
besoin de renseignements pour porter des jugements valables sur le comporte-
ment des entreprises. Parmi les groupes censement atteints par les grandes
corporations, on retrouve les consommateurs, les employes, les fournisseurs, les
creanciers, les concurrents actuels et eventuels, les media d'information, les
residents des agglomerations ou ces entreprises sont etablies, bref (surtout si on
inclut les investisseurs et les actionnaires), tous les groupements qui composent
la societe .

II est impossible de bien renseigner les divers groupes sans mettre a leur
disposition des donnees suffisantes et differentes de celles qui sont deja
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communiquees aux investisseurs et aux actionnaires . Un bon nombre de
corporations reconnaissent que l'information divulguee est insuffisante et ne
peut satisfaire aux exigences generales du public . Plusieurs tres grandes
entreprises nous l'ont avoue, mais elles ne s'entendaient guere sur la maniere de
regler le probleme .

Certains tenants d'une divulgation plus complete alleguent, de plus, que si
la taille et la nature de notre economie devaient nous mener fatalement a une
forte concentration des entreprises, il serait possible de pallier les consequences
nefastes de cette situation en renseignant davantage le public sur 1'activite des
grandes societes .

De nombreux partisans d'une divulgation plus complete s'en tiennent aux
grands principes, tandis que d'autres sont plus explicites . Afin d'illustrer les
domaines ou, selon certains, la divulgation pourrait etre plus complete, nous
citons un extrait du memoire presente par le Groupe de travail des Eglises sur
la responsabilite des corporations . Le groupe recommande instamment que les
grandes entreprises soient tenues de communiquer au public les donnees
enumerees ci-dessous, « afin de mieux faire connaitre aux citoyens la concen-
tration, la puissance et 1'influence des grandes societes » . Nous reproduisons
cette liste sans commentaires, si ce n'est de faire observer qu'elle ressemble
beaucoup a un bon nombre de celles qui ont ete preparees par d'autres groupes .

a) La liste complete des filiales etablies au pays et a t'etranger, y compris les
compagnies soumises a un certain controle par le biais de la possession
d'une partie des actions ;

b) une liste de tous les postes d'administrateur ou de gestionnaire d'autres
corporations ou administrations publiques, occupes par chaque adminis-
trateur ou dirigeant ;

c) le traitement de chacun des principaux dirigeants ;
d) une liste du nombre d'actions de leur compagnie que possedent directe-

ment ou indirectement chacun des administrateurs ou des dirigeants d'une
entreprise ;

e) la liste des transferts internes de la societe d'un pays a un autre ;
J) les fonds de terre et les ressources naturelles dont I'entreprise est

proprietaire ;
g) les impots payes et les pays auxquels ils ont ete verses, de meme que la

nature, le montant et la source des concessions fiscales ;
h) les contributions financieres ou autres, ou les dons verses a des partis

politiques, a des hommes politiques ou a des hauts fonctionnaires du
Canada ou de I'etranger ;

i) les ententes conclues avec le gouvernement au sujet des garanties et de
1'assurance a ]'exportation ;

j) les projets d'expansion, des .le stade initial de planification .
Le meme memoire recommande que les societes soient tenues de commu-

niquer a la demande de leurs actionnaires (ce qui equivaudrait a rendre
l'information publique) les renseignements suivants :
a) la politique et les pratiques de la societe en matiere de conditions de

travail, notamment I'egalite des chances d'avancement, les relations de
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travail, les echelles salariales, la formation en cours d'emploi et la
prevention des accidents ;

b) la politique et les pratiques d'exploitation, en ce qui concerne la protection
de I'environnement et les effets de ces pratiques sur la collectivite ;

c) la qualite et la surete des produits ;
d) les contrats de production de materiel militaire .

Les partisans d'une divulgation plus complete regardent ce qui se fait
ailleurs et proposent que le Canada emboite le pas . Par exemple, les societes
dont les actions sont negociees sur le marche boursier americain (y compris
certaines grandes compagnies canadiennes) sont tenues de deposer periodique-
ment aupres de la Securities and Exchange Commission bon nombre de
documents (tel le rapport annuel 10-K, dont il sera question plus loin) ; certains
contiennent des renseignements plus detailles que ceux que les compagnies sont
obligees de communiquer aux investisseurs et aux actionnaires au Canada . De
plus, l'Organisation de cooperation et de developpement economiques (dont le
Canada est membre) a publie recemment, a 1'intention des societes multinatio-
nales, des principes directeurs ou elle recommande la divulgation de renseigne-
ments plus complets que ceux que la loi exige des grandes societes canadiennes .
11 en est question plus loin .

D'aucuns pretendent que mieux nous connaitrons I'activite des societes,
mieux le Canada pourra eviter les scandales commerciaux et leurs sequelles . Il
ne s'agit pas la d'une idee nouvelle . En 1913, le juge Louis Brandeis de la Cour
supreme des Etats-Unis declarait :« La publicite a une juste raison d'etre en
tant que remede aux maux sociaux et industriels . On dit de la lumi6re du soled
qu'elle est le meilleur des desinfectants et que le faisceau d'un projecteur vaut
le meilleur policier . n Cette philosophie est a I'origine d'un bon nombre des
dispositions legislatives actuelles en matiere de divulgation . La divulgation
publique est non seulement de bon aloi, mais elle peut aussi servir a enrayer les
actes reprehensibles .

Enfin, ceux qui pronent une divulgation plus complete alleguent qu'elle
serait dans 1'interet meme des societes, car elle offre le meilleur moyen d'eviter
l'intervention plus poussee des gouvernements et des institutions .

Le « contre »
Les partisans d'une divulgation plus compl'ete se heurtent a une forte

opposition, principalement de la part de societes qui risquent d'etre assujetties
a des exigences supplementaires, encore que quelques-unes d'entre elles ne
semblent pas adopter une attitude inflexible . Voici en gros les principaux
arguments qu'elles invoquent . A leur avis, meme s'il est notoire que les activites
des societes touchent de nombreux groupes sociaux, seuls les investisseurs et les
actionnaires sont facilement reperables et ont avec la compagnie un lien facile
a identifier . II n'est pas prouve, dit-on, que les compagnies doivent-assumer une
responsabilite generale envers d'autres secteurs de la societe (comme les
groupes interesses a la protection de I'environnement et les consommateurs) et
que, par consequent, I'argument selon lequel 1'entreprise devrait rendre compte
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de ses actes a une multitude d'interets ne tient pas . Si elles ont des obligations
envers d'autres groupes, celles-ci devraient faire I'objet de dispositions legislati-
ves speciales et non etre deguisees sous forme de code de divulgation . La
corporation ne doit et ne peut, ajoute-t-on, rendre des comptes qu'a ceux qui
ont un interet financier direct dans ses affaires (les actionnaires et les investis-
seurs), car les entreprises ne sont pas, quoi qu'on dise, des institutions politi-
ques . Cc sont des instruments constitues esentiellement de capitaux prives et
dont le but est de servir les interets des proprietaires . Imposer la divulgation en
fonction d'un vague interet public constitue une intrusion injustifiable dans les
affaires privees de la corporation .

Une des plus serieuses objections touche les innombrables renseignements
que les societes sont deja tenues de communiquer (principalement a cause de la
proliferation des exigences gouvernementales) et le manque de coordination des
nombreuses demandes . 11 est fortement recommande que toute nouvelle exi-
gence en matiere de divulgation soit precedee d'une rationalisation generale des
exigences actuelles, en vue d'eliminer le double emploi et de reduire les frais .

On soutient aussi qu'une divulgation plus complete pourrait etre cofiteuse
et que ceux qui la preconisent devraient etre tenus de demontrer que les
avantages a en retirer justifieraient les depenses . Cela est tout particulierement
vrai des revendications de certains groupes plus « activistes » qui reclament des
mesures dont le cout ne serait pas assume par eux, mais par les actionnaires de
la societe ou par ceux qui achetent ses produits .

Un argument analogue fait valoir que la majeure partie de l'information
utile est deja divulguee sous une forme ou une autre et que les partisans d'une
divulgation plus complete devraient demontrer que les renseignements supple-
mentaires qu'ils reclament satisferaient un besoin legitime . Sans compter
qu'une surabondance de renseignements peut empecher d'y voir clair .

Enfin, on pretend qu'il ne faut pas imposer d'exigences nouvelles sans
identifier d'abord avec precision les destinataires des renseignements ; en effet,
la divulgation n'est pas une fin en elle-meme et la nature ainsi que ]a qualite de
l'information communiquee dependent de la situation et des intentions de
1'usager eventuel . Si, par exemple, elle est destinee a un investisseur ou a un
actionnaire, on s'attend generalement a certaines normes ou a un certain
niveau de divulgation (le « niveau du prospectus », par exemple), et les societes
sont bien conscientes des incidences juridiques de ces normes . Si le destinataire
est un concurrent, il faut etre prudent car les renseignements pourraient etre
utilises au detriment des interets de 1'entreprise qui les divulgue . Lorsque
l'information est destinee au gouvernement, l'usage qu'iI en fera doit etre
clairement precise, afin que la compagnie sache quels renseignements elle doit
fournir et jusqu'a quel point il Iui faut entrer dans les details . Lorsqu'elle est
destinee au grand public, il serait bien couteux et bien long de determiner quels
renseignements sont les plus pertinents et quels sont ceux qu'il faudrait laisser
de cote pour que 1'information soit plus claire. Sans compter, ajoute-t-on,
qu'etant donne la diversite des besoins et des interets du public, il n'existe
aucune technique d'analyse ou de diffusion permettant de lui communiquer
l'information sous une forme vraiment utile .
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L'opinion de la commissio n
Apres avoir pese tous ces arguments et etudie une bonne partie des

documents traitant du sujet, nous en sommes venus a la conclusion que la
meilleure fagon de trancher la question, c'est de le faire en deux etapes et, en
un sens, a deux niveaux . Un des volets de notre mandat consiste a determiner
s'il est necessaire d'etablir des garanties pour proteger l'interet public contre les
grandes concentrations de puissance economique. Selon nous, le nceud du
probleme de la divulgation est le suivant : jusqu'a quel point le public canadien
doit-il etre renseigne sur I'activite des grandes entreprises canadiennes? Une
bonne partie des renseignements est deja du domaine public, bien qu'ils n'aient
pas ete centralises pour en faciliter la consultation . 11 reste donc a determiner si
la divulgation doit etre plus poussee, ou s'il faut plutot travailler a la rendre
plus utile .

Selon nous, le public a le droit d'en savoir plus long, mais il faudrait aussi
rendre plus claires et plus simples un bon nombre des exigences actuelles en
matiere de divulgation . 11 importe de preciser que cette conclusion a laquelle
nous sommes parvenus et sur laquelle nous nous etendrons davantage ne vaut
que pour les tres grandes societes canadiennes et non pour les petites ou
moyennes entreprises .

11 faut d'abord diviser les societes en deux categories : les societes

financieres et les societes non financieres . Dans le secteur financier, qui
comprend les banques, les compagnies d'assurances, les societes de fiducie et
les societes de prets commerciaux, nous ne tenons compte que des societes dont
1'actif est d'au moins un milliard de dollars . L'actif est le meilleur indice de
l'importance d'une societe financiere . Selon ce critere, 26 compagnies des 35
figurant sur la liste du Financial Post des grandes entreprises financieres de
1976 feraient partie du groupe . Dans le secteur non financier, nous abaissons
1'actif minimal a 250 millions de dollars et nous acceptons aussi, comme critere
de rechange, des ventes annuelles de 250 millions . Le secteur non financier
comprend les manufacturiers, les marchands, un certain nombre de societes de
la Couronne, les societes immobilieres, les societes exploitant des ressources
naturelles, les societes de portefeuille et d'autres entreprises . En 1975-1976,
114 societes non financieres avaient un chiffre d'affaires et 78 un actif
respectivement superieurs a 250 millions de dollars . Dans les deux categories,
nous incluons toutes les filiales et compagnies affiliees de chaque societe ; il
s'agit donc de chiffres consolides.

Si nous proposons de rendre publics plus de renseignements pertinents (et
d'eliminer aussi les renseignements non pertinents), ce n'est pas uniquement
pour proteger l'investisseur ou pour renseigner le consommateur . Le public se
compose de si nombreux groupements et ses liens avec telle ou telle entreprise
sont si complexes et si mouvants qu'il n'est ni possible, ni necessaire d'etablir
des categories . Nous croyons plutot que les grandes societes devraient s'efforcer
de mettre tous les renseignements utiles a la disposition du grand public de
fa~on a cc que tous les groupes sociaux soient mieux renseignes .

La majeure partie des renseignements accessibles au public a l'heure
actuelle decoule du processus d'exploitation du marche des capitaux . Bien que
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cc soit la, naturellement, un aspect essentiel de notre vie economique, I'interet
porte a cc marche a fortement influe sur les regles de divulgation. A notre avis,
tous les groupes de la societe devraient disposer de renseignements suffisants
pour pouvoir porter des jugements rationnels sur 1'activite des grandes entrepri-
ses . Le grand public, compose de groupes divers, devrait pouvoir se mieux
renseigner qu'a 1'heure actuelle sur la structure, les rouages et l'influence des
grandes societes .

Nous estimons que la confiance se nourrit d'une attitude ouverte et
franche et nous concluons qu'il y va de I'interet public que nos grandes
entreprises prennent les moyens pour s'attirer toute 1'estime et la confiance
possibles . Or tel n'est souvent pas le cas . Nous ne pretendons pas qu'une
attitude ouverte et franche soit un gage infaillible de confiance, mais nous
pensons vraiment que le comportement contraire y fait obstacle .

Les dirigeants de la Banque Royale du Canada, dans un memoire special
sur la divulgation, posent clairement le probleme :« 11 est de plus en plus
reconnu que dans la societe post-capitaliste vers laquelle nous evoluons, les
grandes corporations auront de multiples responsabilites et obligations . Une
divulgation plus complete de l'information touchant tous les aspects des
affaires des compagnies accompagnera inevitablement cette evolution . » De
I'avis de la commission, la divulgation de renseignements au grand public (et
non seulement a I'intention et pour le benefice exclusif d'un groupe particulier)
fait partie de la responsabilite sociale des grandes corporations .

VERS UNE DIVULGATION PLUS COMPUTE

L'importance d'une approche sectoriell e

Nous nous penchons maintenant sur les renseignements qui, a notre avis,
devraient etre divulgues. Nous n'entrons pas dans les details et ce, pour
plusicurs raisons . En premier lieu, nous voulons surtout definir ici notre
attitude generale et nos vues sur le sujet, au lieu de nous perdre dans les
complexites, les avantages et les problemes inherents a la divulgation de
certains renseignements . En second lieu, les differences qui existent entre les
industries nous feront voir clairement que l'importance des divers renseigne-
ments varie d'une industrie a 1'autre . La necessite de divulguer n'est pas la
meme selon qu'il s'agit d'entreprises de fabrication ou de services, de compa-
gnies d'utilites publiques, de societes de portefeuille ou de banques . Par
exemple, la divulgation du coefficient de perte selon la taille des emprunteurs,
ou lorsque ceux-ci sont des administrateurs ou des inities, peut etre importante
dans le cas de societes de pret, mais non lorsqu'il s'agit d'autres genres
d'entreprises . Les details des operations des grands promoteurs immobiliers,
par exemple ceux qui ont trait au groupement de terrains, a la valeur des actifs
a court terme, aux projets d'amenagement, et a d'autres questions particulieres
a cc genre d'affaires, ne s'appliquent pas aux autres industries .
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Nous sommes d'avis que dans le cas des grandes societes, une divulgation
plus utile ne peut resulter que d'une analyse sectorielle detaillee . II faudrait
done envisager chaque industrie separement, de maniere a cc que les exigences
imposees aux grandes compagnies de chaque secteur industriel soient determi-
nees en fonction de ses particularites . Dans chaque cas (et dans la mesure du
possible a I'egard de chaque poste), les avantages de la divulgation devront etre
envisages par rapport au cout . Chaque decision devrait etre fondee sur un
prejuge favorable a une plus grande divulgation, a moins qu'il ne puisse etre
etabli qu'elle pourrait, dans tel ou tel cas, se reveler inequitable du point de vue
du cout ou de la concurrence .

Le code de divulgation adopte volontairement en novembre 1976 par la
BankAmerica Corporation, et dont il est question au chapitre x, est un bon
exemple des possibilites qu'offre une divulgation par secteurs particuliers . La
banque communiquera, entre autres renseignements, une ventilation de son
portefeuille de prets, des donnees sur les prets qui posent des problemes, les
pertes sur les prets (par grandes categories), les prets et le credit accordes aux
societes affiliees, la repartition geographique des prets et des investissements,
les termes et conditions ordinaires des prets aux consommateurs, les pratiques
et les lignes de conduite en matiere de credit a la consommation, et 1'ensemble
des prets consentis a des membres du conseil d'administration et a leurs
compagnies .

La formule 10-K des bats -Unis

Voyons done quelles sont, a I'etranger, les exigences en matiere de
divulgation de renseignements . Comme au Canada, la plupart ont ete etablies
en reponse a des besoins concrets du marche des capitaux . Mais meme aux
Etats-Unis, on le code de divulgation est assez complexe et detaille, certaines
regles particulieres ne sont qu'accessoirement reliees a la protection de l'inves-
tisseur . Au cours de notre analyse, nous avons examine plusieurs formules 10-K
deposees aupres du gouvernement americain par des societes canadiennes . La
formule 10-K est un document de divulgation continue quc doivent de oser
chaque annee, aupres de la Securities and Exchange Commission des ~tats-
Unis, les compagnies dont les valeurs sont negociees a la Bourse ou doivent etre
enregistrees aux fins de negociation aux Etats-Unis (que la compagnie soit ou
non sur le point de « lancer sur le marche )> une nouvelle emission de titres) . La
formule renferme des renseignements que les corporations ne divulguent pas
normalement ou regulierement, au Canada, bien qu'un bon nombre figurent
traditionnellement dans les rapports annuels, tandis que d'autres doivent etre
communiques dans les prospectus . Par exemple, la formule 10-K oblige la
compagnie it rendre publics, chaque annee, des renseignements qui ont trait a
ses activites commerciales et au milieu dans lequel elle fonctionne, et notam-
ment :

1 . Les affaires courantes ou projetees de la societe et de ses filiales ;

2 . les conditions dc la concurrence dans l'industrie ou les industries en cause,
ainsi que la situation de la compagnie vis-a-vis de ses concurrents . Si
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plusieurs produits ou services entrent en jeu, les principaux produits,
services ou categories de produits ou de services sont traites separement .
On doit faire etat du nombre estimatif de societes concurrentes et, s'il y a
lieu, des principaux marches sur lesquels la societe est presente . Lorsqu'un
concurrent ou un petit nombre de concurrents predominent, on doit les
identifier ;

3 . lorsqu'une partie importante des affaires de la societe depend d'un client
unique ou d'une poignee de clients dont la perte pourrait entrainer des
consequences nefastes pour 1'entreprise, le nom du client ou des clients,
leur lien avec la societe, s'il en est, ainsi que les principaux details
concernant leur importance pour les affaires de la societe ;

4. les sources et la disponibilite des matieres premieres necessaires a
1'exploitation ;

5 . I'importance pour I'entreprise, ainsi que leur duree et leurs effets, de tout
brevet d'invention, marque de commerce, licence ou concession detenus
par la compagnie ;

6 . I'estimation du montant, en dollars, consacre au cours des deux dernieres
annees financieres a d'importantes recherches en vue de creer de nouveaux
produits ou services ou d'ameliorer des produits ou services existants, avec
indication des initiatives qui ont ete commanditees par la societe et de
celles qui Pont ete par un client ;

7 . les effets importants que le respect des lois locales, federales ou d'Etat qui
ont ete promulguees ou adoptees en vue de reglementer le deversement de
matieres polluantes, ou qui ont trait a la protection de I'environnement,
pourrait avoir sur les depenses en immobilisations, les benefices et la
position concurrentielle de la societe et de ses filiales ;

8 . le nombre d'employes de la societe ;

9 . les principaux modes de concurrence utilises (prix, service, garantie, ou
qualite du produit) et les facteurs positifs et negatifs pouvant influer sur la
position concurrentielle de la societe ;

10 . ]'emplacement et l'aspect general des principales usines, mines et autres
biens materiels importants de la societe et de ses filiales, qu'ils soient
detenus en propriete ou en location et, le cas echeant, les dates d'expira-
tion des baux; et

11 . une liste ou un organigramme de toutes les filiales et societes meres de la
compagnie et, pour chacune, le pourcentage d'actions donnant droit de
vote, ou tout autre moyen de contrble, possede par la societe mere . La

societe qui remplit la formule doit paraitre sur I'organigramme, ou doit
figurer avec precision le lien qui unit chaque entite a la compagnie mere et
aux autres entites .

Nous ne saurions dire si, du point de vue de l'investisseur ou de I'action-
naire canadiens, il est essentiel que les grandes societes canadiennes communi-
quent chaque annee cc genre de renseignements . Nous reconnaissons que meme
dans I'optique du detenteur de valeurs mobilieres, les exigences actuelles de la
formule 10-K ne sont pas sans defauts . Neanmoins, nous croyons que la
publication reguliere de tels renseignements servirait l'interet public et permet-
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trait au public de mieux comprendre et analyser les affaires des grandes
corporations. Les renseignements que prevoit la formule 10-K pourraient fort
bien etre divulgues dans les secteurs industriels ou se situent la plupart de nos
grandes societes . La communication de ces donnees (qui sont, d'ailleurs, deja
divulguees aux Etats-Unis par plus de 100 grandes entreprises canadiennes) ne
nuirait certainement pas aux interets des societes et les grandes entreprises
pourraient facilement en faire les frais . L'Association canadienne des manufac-
turiers nous a revele que selon les renseignements qu'elle possede, les societes
qui ont I'experience de ce genre de divulgation y voient peu d'inconvenients .
Nous n'avons aucune objection a l'instauration d'un tel regime chez nous .

Nous n'avons pas inclus dans notre liste l'obligation, d'ailleurs controver-
see, qu'impose la formule 10-K de divulguer la remuneration des trois diri-
geants les mieux payes de la societe et de chacun des administrateurs qui ont
requ plus de $40 000. A notre avis, ces renseignements sont personnels et
devraient demeurer confidentiels .

Les principes directeurs de I'OCDE

Les recommandations de 1'Organisation de cooperation et de developpe-
ment economiques (OCDE), dont il a deja ete brievement question, peuvent
aussi servir a definir les renseignements a divulguer . Les principes directeurs
que cette organisation a publies a l'intention des societes multinationales,
meme s'ils ne lient nullement celles-ci, font ressortir, eux aussi, le genre de
renseignements qui serait utile au public . Tout comme les renseignements
reclames dans la formule 10-K, certaines donnees mentionnees par I'OCDE
sont deja divulguees par les societes canadiennes soit dans leur rapport annuel,
ou leurs prospectus, soit dans d'autres documents . L'examen de ces principes
directeurs doit etre axe sur les compagnies canadiennes . Un bon nombre de nos
grandes entreprises sont elles-memes des filiales et bien que nous imposerions
l'obligation de divulguer les donnees aux societes canadiennes et a leurs propres
filiales, nous n'exigerions, au sujet de la societe mere, que les renseignements
dont elles disposent ou qu'elles peuvent se procurer dans le pays d'origine .

De meme que la formule 10-K, les principes directeurs de 1'OCDE
s'appliqueraient a la plupart de nos grandes industries . Nous y avons substitue
le mot « province » a l'expression « zone geographique » . L'OCDE recommande
qu'il y ait divulgation au moins annuelle des donnees suivantes :

i) La structure de 1'entreprise, avec indication de la denomination et
1'emplacement de la societe mere, de ses principales societes affiliees,
de l'importance de ses participations, directes et indirectes dans ces
societes affiliees, y compris des participations croisees entre elles ;

ii) les provinces on elles operent et les principales activites qui y sont
exercees par la societe mere et par les principales societes affiliees ;

iii) les resultats d'exploitation et les ventes ventiles par province, ainsi que
les ventes dans les principales branches d'activites pour l'ensemble de
I'entreprise ;
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iv). les investissements nouveaux importants, ventiles par province et, si
cela est realisable, par principales branches d'activites pour I'ensemble
de l'entreprise ;

v) un etat des sources et des emplois de fonds par 1'entreprise dans son
ensemble ;

vi) le nombre moyen de salaries dans chaque province ;
vii) les depenses de recherche et de developpement pour I'ensemble de

I'entreprise ;
viii) les politiques suivies en matiere de prix de cession interne ;
ix) les methodes comptables, y compris les methodes suivies en matiere de

consolidation, appliquees pour I'etablissement des renseignements
publies .

L'OCDE et la formule 10-K nous offrent deux exemples de regles qu'il
serait utile, selon nous, d'adopter comme point de depart, sous reserve des
modifications necessaires pour repondre aux exigences de la situation au
Canada . Par exemple, les donnees sur l'importation et I'exportation auraient
une certaine utilite chez nous . II y aurait lieu, en outre, de fixer des criteres
appropries, afin d'eviter de publier des donnees insignifiantes . La longue
experience des Americains en la matiere serait utile, et les exigences de la
formule 10-K pourraient s'appliquer a la plupart des industries canadiennes,
sinon toutes. Toutefois, comme nous 1'avons souligne, il n'en sera pas moins
necessaire d'analyser la pertinence et les effets de ces exigences, et de determi-
ner quelles donnees supplementaires il y aurait peut- We lieu de reclamer de
telle ou telle industrie .

Les normes minimale s
Certaines grandes corporations sont actuellement exemptees de toute

divulgation . Par exemple, les institutions financieres regies par le gouverne-
ment federal sont soustraites aux exigences de la legislation generale sur les
societes, y compris les dispositions relatives a la divulgation de renseignements
financiers ou autres . Le Livre blanc sur la legislation bancaire canadienne
(aout 1976), publie par le gouvernement federal, y voit une lacune a combler .
Selon nous, il devrait en etre de meme des autres corporations regies par le
gouvernement federal, y compris les societes de la Couronne, de maniere que
toutes les grandes societes, quelle que soit la nature de leurs affaires, soient
soumises aux memes exigences minimales en matiere de divulgation .

Le risque de nuire au jeu de la concurrence
Un des points dont doit tenir compte 1'etude du probleme de la divulgation

est le risque de prejudice concurrentiel que celle-ci peut entrainer ; cet aspect
devra assurement etre examine a 1'occasion de I'analyse de chaque secteur . La
divulgation de certains types de renseignements pourrait gravement infirmer la
position concurrentielle d'une entreprise donnee . Si le risque s'etend a tout le
secteur industriel (par exemple, lorsque les importations etrangeres livrent une
vive concurrence), aucune des societes ne devrait etre tenue de divulguer ces
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renseignements . Si telle ou telle entreprise risquait de voir affaiblir sa position
competitive, il devrait exister alors un regime d'exception comme celui que
prevoit la Loi sur les corporations commerciales canadiennes .

Toutefois, quiconque veut justifier une exception generale ou particuliere
ne doit pas oublier que, bien souvent, il y a va de 1'interet public que les
concurrents puissent exploiter les renseignements qui figurent dans les etats
financiers . Par exemple, la divulgation d'importants benefices peut attirer des
concurrents sur un marche et assurer une meilleure repartition des ressources
productives . Meme si la societe qui a divulgue les renseignements devait perdre
une partie de ses benefices par suite de cette nouvelle concurrence, il ne
faudrait y voir que le jeu de la libre entreprise sous I'action des stimuli
appropries . Assimiler cette situation a un prejudice concurrentiel attribuable a
la divulgation serait illogique dans une economie de libre entreprise . Cela
equivaudrait, comme le souligne Kazanjian, a soustraire les concurrents aux
lois normales du marche et a atttribuer les ressources aux plus habiles
dissimulateurs et non aux meilleurs producteurs .

Le co0t de la divulgatio n

Nous n'ignorons pas que la divulgation peut etre onereuse, mais nous ne
sommes pas d'avis de ne renseigner le public que si elle n'entraine aucune
depense supplementaire . La question est trop importante pour que le coat soit
considere comme un facteur decisif. De plus, en ce qui concerne les plus
grandes societes, presque toute l'information qui peut We mise a la disposition
du public, de la faqon indiquee ci-dessus, est deja communiquee sous une forme
ou sous une autre au gouvernement, ou est tout au moins facilement accessible .
Elie comprend divers renseignements concernant les transactions entre compa-
gnies, le traitement des matieres premieres, les exportations, les sources de
financement, les frais de publicite, le cotit de la lutte contre la pollution, les
chiffres relatifs a certaines usines et une longue liste d'autres donnees . Vu que
le gouvernement a deja recueilli ces renseignements grace a Pun ou 1'autre de
ces regimes, il n'en couterait pas beaucoup plus cher aux entreprises de les
rendre publics de faqon reguliere .

UTILISATION DES DONN EES PAR LITAT

L'opposition que suscite toute nouvelle demande de renseignements pour
1'usage interne du gouvernement tend a se cristalliser . 11 ne fait aucun doute
que les gouvernements exigent deja des entreprises une foule de renseigne-
ments . Toutes les entreprises, grandes et petites, sont touchees par ces deman-
des; or ces dernieres ont plus de mal a y repondre bien que, heureusement, le
gouvernement ait recemment reduit ses exigences a leur endroit . Et pourtant,
cette opposition n'est pas une simple reaction spontanee aux problemes que
peut susciter la multiplicite de rapports ; la situation est plus complexe . Les
societes, dans 1'ensemble, acceptent de divulguer des renseignements aux
investisseurs et aux actionnaires, car elles savent qu'il existe un lien direct et
logique entre ces groupes et la compagnie . Cependant, de plus en plus de
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compagnies trouvent moins legitimes certaines requetes du gouvernement ; elles
pretendent ne pas voir grand avantage a y repondre, bien qu'une foule d'entre
elles fassent usage des donnees recueillies et publiees par le gouvernement et
reconnaissent, de fagon generale, I'utilite de ces renseignements pour 1'I✓ tat . La
variete des methodes utilisees pour recueillir les donnees contribue a les durcir
dans cette attitude, comme, d'ailleurs, le double emploi et les chevauchements
qui resultent inevitablement du caractere confidentiel des renseignements
communiques et du cloisonnement des ministeres et des gouvernements .

Nous n'avons pas la competence necessaire pour determiner les veritables
besoins du gouvernement en la matiere et les meilleurs moyens de reunir,
distribuer et diffuser les donnees . Les observations qui suivent ne sont donc
forcement que des suggestions mises de I'avant pour etude .

Les grandes societes, avons-nous dit, doivent mieux renseigner le public
sur leurs activites, et le gouvernement a un role primordial a jouer pour
atteindre cet objectif. Nous croyons que le temps est venu de reexaminer et
peut-etre aussi de remanier la fagon dont le gouvernement traite les renseigne-
ments concernant les entreprises .

.
Cette question comporte trois aspects . Nous en laissons momentanement

un de cote, a savoir la collecte de donnees par le gouvernement, pour nous
attacher aux deux autres, soit la distribution au sein du gouvernement et la
diffusion a I'exterieur des renseignements recueillis, tout particulierement
aupres de nos plus grandes et plus puissantes compagnies .

Les corporations et le caractere confidentiel des renseignement s

Le gouvernement devrait appliquer avec moins de rigueur les regles du
secret . Les grandes societes ne doivent pas etre traitees a tous egards comme
des institutions privees . Une bonne partie des renseignements qui sont commu-
niques au gouvernement sont presque publics, pour les raisons que nous avons
deja indiquees . Le libre-echange de ces renseignements entre les ministeres
(sauf Revenu Canada et le Bureau de la politique de concurrence) aurait
certains avantages . Par exemple, la plupart sinon la totalite des renseignements
fournis dans la section B de la formule CALURA pourraient We diffuses ou
accessibles aux ministeres sans inconvenients pour les societes . Dans le cas des
grandes corporations, nous proposons une modification radicale : 1'information
qui les concerne devrait etre librement accessible a I'interieur du gouvernement
sous reserve d'exceptions necessaires, notamment en ce qui a trait aux donnees
relatives a I'execution des lois . 11 devrait surtout en resulter une reduction du
nombre global des demandes de renseignements auxquelles ces societes sont
tenues de repondre . La liberalisation des echanges de donnees eviterait aux
compagnies d'avoir a repondre a des demandes de renseignements analogues
provenant de sources differentes . La compagnie qui aurait deja depose certai-
nes donnees n'aurait pas a fournir a peu pres les memes renseignements a un
autre ministere federal .

ttant donne cc qui s'est produit dans le passe, il ne faudrait sans doute pas
se borner a combattre la tendance des services gouvernementaux a la prolifera-
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tion et au double emploi en matiere de collecte des renseignements . D'autres
mesures sont souhaitables . Par exemple, si une societe a deja communique des
donnees du genre de celles que nous avons indiquees, it ne devrait pas etre
permis aux autres ministeres de demander des renseignements identiques ou
semblables . Les corporations ne devraient etre tenues de deposer que les
donnees supplementaires requises par tel ou tel ministere .

Necessite d'un centre de documentation

Pour faciliter la diffusion, au sein du gouvernement, des donnees relatives
aux grandes corporations, et assurer une plus large divulgation, it est indispen-
sable de trouver un moyen efficace de renseigner le public . A cette fin, it serait
bon de creer une banque centrale de donnees accessible au public . Elie
contiendrait aussi les renseignements supplementaires dont it a deja ete ques-
tion . Grace aux techniques modernes de reproduction et d'informatique, son
organisation materielle ne devrait poser aucun probleme serieux . Il y aurait
avantage a centraliser ainsi toutes les donnees et tous les documents non
confidentiels communiques par les grandes societes aux actionnaires, aux
investisseurs, a la presse et au gouvernement afin d'en faciliter la consultation
publique. Situee forcement a Ottawa, la banque de donnees ne serait pas
facilement accessible a la majorite des Canadiens : d'ou la necessite d'etendre
les moyens de consultation a divers centres urbains a travers le pays, par
exemple, aux divers bureaux regionaux du ministere de la Consommation et
des Corporations .

La structure et le fonctionnement de cette banque de donnees devraient
etre assez souples pour que les societes qui en expriment le desir puissent y
deposer des exemplaires des documents qu'elles envoient aux investisseurs, aux
actionnaires, aux Bourses et aux commissions des valeurs mobilieres . Comme
les corporations fournissent dans ces documents des renseignements qu'elles
seraient tenues de divulguer selon nos recommandations, elles eviteraient ainsi
d'avoir a produire d'autres rapports contenant des donnees analogues . (Au
besoin, des renseignements supplementaires, tels ceux que les societes commu-
niquent aux media et aux analystes financiers, pourraient egalement y etre
verses .) Nous ne croyons pas qu'il faille modifier la nature de ces documents,
qui sont surtout destines aux investisseurs et aux actionnaires . II aura fallu
beaucoup de travail et de soins pour les mettre au point et its sont desormais
tous consideres comme des documents « publics » . Leur depot au centre de
documentation ne serait que ]a reconnaissance officielle de cet etat de choses ;
its deviend.raient alors accessibles en tout temps .

II serait ainsi possible de posseder eventuellement une collection vraiment
complete de renseignements importants que seraient libres de consulter tous
ceux qu'interesse I'activite de nos grandes societes . Il n'en couterait presque
rien aux compagnies. Le regime CALURA permet deja de recueillir certains
renscigncmcnts et nous sommes d'avis que Ies installations deja prevues
pourraient etre adaptees aux fins quc nous envisageons . Enfin, les avantages
d'un tel systcme pour Ic public justifieraient sans doute les depenses a engager .
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Bien que nous favorisions le principe d'une divulgation distincte (exigeant
des grandes societes le depot et la diffusion publique de renseignements bien
plus detailles et complets que dans le cas des petites entreprises), il faudrait que
le regime soit assez souple pour permettre la participation des autres societes
publiques interessees . Elles accepteraient par le fait meme que la plupart des
renseignements qu'elles communiquent au gouvernement soient echanges entre
les divers ministeres et verses a la banque publique de donnees . De plus, il leur
faudrait se plier aux exigences plus larges applicables aux tres grandes
entreprises . La regle interdisant aux ministeres de reclamer de nouveau les
memes donnees devrait s'appliquer a tous les renseignernents deposes .

Revision periodiqu e

Etant donne que de nombreux renseignements sont obtenus de centaines
de milliers d'entreprises dont nous n'avons pas directement traite, nous jugeons
utile d'analyser la fagon meme de recueillir les donnees, en fonction non
seulement des grandes societes mais aussi de I'ensemble des entreprises cana-
diennes . Comme nous I'avons deja indique, meme si nous n'avons pas analyse
en detail la multitude de demandes de renseignements qui sont faites par le
gouvernement aux societes, nous en avons assez vu et entendu pour tirer
certaines conclusions .

Nous sommes d'avis qu'il serait a la fois sain et profitable d'instituer une
revision periodique et publique des principaux aspects de la collecte, par le
gouvernement, de renseignements sur les entreprises, et notamment, des meca-
nismes du regime, du degre de coordination des demandes de renseignements
par le gouvernement, des problemes du double emploi et du secret (qui sont
nettement relies l'un a I'autre), de la coordination des requetes du gouverne-
ment federal avec celles des autres ordres de gouvernement, et des questions

connexes . L'organisme charge de la revision pourrait egalement etudier cer-
tains points particuliers, comme les difficultes qui surviennent lorsqu'un secteur
gouvernemental, apres avoir decide qu'il a besoin de certains renseignements a
des fins particulieres, tombe dans le travers bien bureaucratique qui consiste a
laisser une requete d'exception s'implanter a demeure . Cc genre d'analyse et
d'evaluation devrait avoir lieu regulierement, peut-etre tous les cinq ans, mais il
ne requiert pas la creation d'un organisme permanent . Certains recommandent

d'ailleurs que la Loi sur !es declarations des corporations et des syndicats
ouvriers soit elle-meme prorogee ou abrogee periodiquement, par exemple, tous
Ies cinq ou sept ans .

De quelque fagon qu'on s'y prenne, la Ioi devrait prevoir la creation d'un
comite regulier de revision publique forme de representants de la fonction
publique et de l'exterieur, la majorite des membres et le president provenant du
secteur prive . Nous croyons que des personnes competentes, etrangeres a la
fonction publique, devraient sieger a cc comite, etant donne qu'iI ne s'agirait
pas d'affectations de longue duree ; quelques semaines devraient suffire a
effectuer le genre d'evaluation et d'analysc critiques que nous jugeons
souhaitable .
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Mecanisme de controle permanen t
II ne s'agit pas de substituer cette fagon de proceder au controle effectif de

la collecte des donnees par 11tat . La revision periodique s'attachera surtout
aux grands principes et n'etudiera les questions de detail que pour faciliter la
marche vers des conclusions generales . Mais il est important de prevoir
1'existence d'un mecanisme de controle permanent, afin que les politiques et les
principes etablis par le gouvernement a la suite du rapport du comite de
revision soient appliques de la maniere la plus efficace possible . A cette fin, il
faudra exiger que les demandes de renseignements des ministeres soient
approuvees par le comite de revision, lequel veillera a ce que, dans la pratique,
ses principes directeurs soient respectes ; c'est en effet au stade de la mise en
application que peuvent se manifester les chevauchements, le double emploi et
le manque de coordination .

Nous croyons qu'un organisme forme en grande partie de fonctionnaires
devrait, entre les revisions periodiques, faire une analyse continue du processus
de collecte des donnees. Comme il s'agirait IA, selon nous, d'une fonction
permanente, il ne serait pas pratique de s'attendre que des non-fonctionnaires
s'y consacrent a plein temps ; toutefois, des personnes du secteur prive accepte-
raient peut-etre d'etudier certains points particuliers pendant de breves perio-
des, et nous suggerons qu'on les y invite . Cet organisme pourrait se charger
d'une tache qui, jusqu'a un certain point, est executee par le Conseil du Tresor
et qui consiste a approuver les demandes de renseignements particuliers faites
par le gouvernement aux petites et aux grandes entreprises . 11 agirait en qualite
d'organe central de coordination, charge d'eliminer le double emploi, en
s'assurant que les renseignements demandes n'ont pas deja ete fournis a un
autre ministere, et que la requete. et la fagon dont elle est formulee sont
conformes aux directives du comite de revision . En outre, il porterait une
attention toute particuliere aux difficultes qu'ont les petites entreprises a
repondre aux demandes de renseignements de I'Etat, en vue d'alleger leur
fardeau. Les travaux de cet organisme constitueraient un complement neces-
saire a 1'activite periodique du comite de revision .

II serait probablement possible de donner suite aux recommandations qui
necessitent une intervention legislative en modifiant la Loi sur les declarations
des corporations et des syndicats ouvriers. Leur mise en eeuvre ne changerait
rien a 1'activite d'autres organismes, comme les commissions sur les valeurs
mobilieres, lesquels continueraient a chercher des moyens de perfectionner
leurs propres regimes de divulgation .

Nous ne saurions quitter ce sujet sans rappeler qu'une meilleure coordina-
tion federale-provinciale est essentielle a la reduction des tres nombreuses
exigences qui existent en matiere de collecte des donnees . S'il y a double emploi
et chevauchement a I'heure actuelle, ils viennent, pour une large part, de cc que
des renseignements exiges en vertu de lois federales doivent aussi etre commu-
niques a une ou plusieurs provinces sous le regime des lois concernant les
valeurs mobilieres . Tres souvent, nous dit-on, les formules et autres documents
comportent des differences insignifiantes qui empechent simplement de remet-
tre a un organisme la copie d'un document deja soumis a un autre, bien que les
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renseignements soient identiques quant au fond . II n'y a pas de solution facile,
car il s'agit d'un probleme relie au federalisme lui-meme . Neanmoins, les
gouvernements devraient etre plus conscients du cout de la divulgation .

11 devrait etre possible d'inclure parmi les membres du comite de revision
des representants des provinces et de verser a la banque centrale de donnees
une bonne partie des renseignements que, de toute fagon, les gouvernements et
organismes provinciaux recueilleraient eux-memes .

LES SOCIETES PRIVEE S

Les societes fermees (dites « privees ») ne comptent pas sur le marche des
capitaux pour leurs fonds propres comme le font les societes ouvertes ou
publiques . C'est pourquoi on a longtemps pense que leurs affaires ne concer-
naient que leurs actionnaires et leurs creanciers et que le public n'avait aucun
besoin legitime de connaitre leur situation financiere . En 1970, la Loi sur les
corporations canadiennes a ete modifiee de faqon a obliger toute societe privee
constituee en vertu de cette loi et dont le revenu annuel excede 10 millions de
dollars, ou dont I'actif excede 5 millions de dollars, a rendre publics ses etats
financiers annuels en les faisant parvenir au gouvernement . Les societes qui
possedaient un revenu ou un actif superieur a la norme (sans doute arbitraire)
etaient jugees assez importantes, du point de vue de leurs effets sur le public,
pour justifier la publication de leurs etats financiers . Cependant, les pouvoirs
legislatifs provinciaux n'ont pas encore adopte de reglements analogues a
I'egard des societes constituees en vertu de lois provinciales .

Nous avons deux observations a formuler a ce sujet . La divulgation au
public des etats financiers de certaines societes privees d'une taille suffisante,
qu'elles soient constituees en vertu de lois federales ou de lois provinciales, nous
parait justifiable en principe . Elle I'est surement lorsqu'elles reqoivent du
gouvernement federal ou de tout autre gouvernement une aide financiere sous
forme de subventions, de prets, etc . 11 nous semble juste, en principe, que ces
societes, sans egard au lieu de leur constitution et aux proprietaires de leur
capital social, soient tenues de rendre publics leurs etats financiers (et ceux de
leurs filiales) . Les renseignements recueillis seraient utiles au Parlement et a
tous ceux qui sont appeles, par exemple, a etudier les politiques commerciales
et industrielles . En outre, et c'est la le plus important, si des deniers publics
vont servir a aider une grande compagnie privee, il faut exiger que le public soit
renseigne sur la situation financiere de I'entreprise .

Le groupe Irving

A peu pres toutes les compagnies que nous avons examinees au cours de
nos travaux sont de vastes organisations dont la puissance se fait sentir dans de
nombreuses regions, voire, dans bien des cas, a 1'echelle du pays tout entier .
Certaines ont meme de solides ramifications a I'etranger . Elles sont sans doute
tres peu nombreuses les entreprises qui, cantonnees dans une seule region, y
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sont neanmoins importantes au point de constituer . une veritable « concentra-
tion de puissance industrielle » . Le groupe Irving, du Nouveau-Brunswick, est
sans doute le plus puissant parmi ces geants industriels regionaux .

Fonde par K . C. Irving dans les annees vingt et maintenant dirige par ses
trois fils, le groupe Irving englobe une centaine de compagnies . II compte parmi
les elements qui, dans les provinces Maritimes, dominent les secteurs du
raffinage et de la distribution du petrole, des pates et papiers, des produits
forestiers, des constructions navales et des journaux, et il y exerce une forte
influence sur la vie de tous les jours . II emploie probablement, au total, plus de
10 000 personnes et ses revenus annuels depassent sans doute le milliard de
dollars . De quelque faqon qu'on I'envisage, ce groupe est un foyer de concentra-
tion industrielle dont la puissance se fait surtout sentir dans les provinces
atlantiques .

Le groupe Irving a fait couler beaucoup d'encre, mais une bonne part de
ce qu'on a ecrit a son sujet s'inspirait beaucoup plus de savantes conjectures
que de faits entierement verifies . C'est que les compagnies du groupe Irving ne
font part au public de leur taille, de la portee de leurs activites ou de leur
situation financiere que lorsque la loi les y oblige . En matiere de divulgation
publique, les lois (et notamment les lois provinciales) n'imposent guere d'exi-
gences aux entreprises privees telles les compagnies du groupe Irving .

Comme elle l'a fait pour d'autres compagnies, notre commission a com-
mande une etude au sujet du groupe Irving . Ces analyses sont censees offrir un
tableau detaille de la nature et du role de ces importants groupernents de
societes . Toutes les autres etudes renferment force renseignements sur 1'entre-
prise et sa situation financiere, car iI s'agit de societes ouvertes dont les etats
financiers (et bien d'autres donnees) sont livres au public . Tel n'etait pas le cas
des Irving. Nous leur avons done demande de nous fournir les renseignements
d'ordre financier essentiels a 1'objet de notre etude . Entre temps nous avons
prepare un organigramme aussi complet que le permettaient les renseignements
dont nous disposions. (II figure dans I'etude que nous publions sur la societe
Irving . )

L'avocat des Irving nous a fait savoir qu'ils n'entendaient pas nous fournir
les donnees dont nous avions besoin pour I'etude que nous allions publier . Apres
avoir mOrement reflechi et pris conseil aupres d'un avocat du Nouveau-Bruns-
wick sur la faqon de proceder, nous avons d'abord decide d'intervenir aupres
des tribunaux de competence provinciale pour obtenir les renseignements
voulus . Ces poursuites auraient eventuellement porte fruit, mais nous allions
probablement etre entraines dans des contestations a la fois tres longues et tres
couteuses . Nous avons conclu que les circonstances ne nous permettaient pas de
nous laisser distraire de la tache plus importante qui consistait a rediger le
present rapport . Bien que moins complete que les autres, 1'etude au sujet du
groupe Irving a ete publiee parce qu'elle renseigne tout de meme le public sur
cet important groupe de compagnies .

Nous avons la un exemple patent des lacunes de la loi, dont nous avons
parle, et auxquelles, encore une fois, on devrait remedier .
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Rapports par spheres d'activit e
Nous nous sommes aussi demande s'il n'y aurait pas lieu d'exiger des

grandes societes qu'elles produisent leurs rapports financiers selon un regime
perfectionne de divulgation par domaines d'activite . Ce regime obligerait les
entreprises polyvalentes qui ceuvrent dans des secteurs industriels multiples, ou
qui fabriquent divers produits, a faire part de leurs resultats financiers selon les
principales series de produits . Certains estiment qu'une telle faqon de proceder
mettrait en evidence les secteurs rentables pour le benefice des concurrents
eventuels, permettrait de mieux renseigner les investisseurs et entrainerait une
meilleure repartition des ressources economiques .

La Loi sur les corporations commerciales canadiennes, en vigueur depuis
decembre 1975, oblige les compagnies qui y sont assujetties a produire des
etats financiers conformes aux dispositions du reglement d'application . Le
reglement 47, qui s'applique aux corporations polyvalentes, exige des compa-
gnies constituees en vertu de chartes federales des rapports par spheres
d'activite. Le reglement prescrit que les etats soumis par ces societes doivent
isoler les resultats financiers de chaque sphere d'activite qui rapporte au moins
10 % du revenu total de la compagnie . Les administrateurs doivent preciser les
spheres d'activite, en se fondant habituellement sur la Classification des
activites economiques de Statistique Canada . Les administrateurs sont libres de
choisir un autre mode de classement s'ils le jugent a propos . La commission des
valeurs mobilieres de I'Ontario a publie sous 1'empire de 1'Ontario Business
Corporations Act un projet de reglement qui prevoit la production de rapports
par spheres d'activite .

La Securities and Exchange Commission des $tats-Unis exige des socie-
tes qu'elles joignent a leur formule annuelle 10-K des etats financiers par
secteur d'exploitation . Les exigences sont les memes qu'en Ontario, ou le soin
de determiner les spheres d'activite particulieres est laisse aux administrateurs
de la compagnie .

L'exigence la plus controversee et qui a la plus grande portee est certaine-
ment, a ce chapitre, celle de la Federal Trade Commission (FTC) des

1✓tats-Unis qui, en 1974, lanqait un programme exigeant des grandes societes
des rapports sur 275 categories differentes de renseignements relatifs a leurs
revenus et a leur bilan . Ce programme plutot complexe nous a ete explique, lors
de son temoignage, par F . M. Scherer, qui etait alors directeur du Service de
I'economique de la FTC et un des responsables de la mise en application de ce
programme .

Scherer a fait remarquer que les donnees relatives aux diverses spheres
d'activite sont presentees globalement, de sorte qu'il est impossible d'extraire,
de tout rapport publie par la FTC, les donnees relatives a une compagnie
quelconque. Son temoignage renferme des details sur l'usage qui sera fait de
ces renseignements et sur les avantages escomptes du programme . Ceux-ci se
rattachent en partie au role joub par la FTC dans le programme americain de
lutte anti-trust . Le programme a pour but d'aider la FTC dans son analyse du
jeu de la concurrence sur le marche ; dans ce cadre, I'encaissement pendant une
longue periode de benefices superieurs a la moyenne, dans une sphere d'activite
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donnee, est considere comme un indice de l'existence de hautes barrieres a
1'entree dans cc secteur .

Scherer nous a pane des problemes qu'a souleves la mise en application du
programme et de la vive opposition qu'il a fallu affronter . Des compagnies ont
refuse de collaborer et la FTC a du intenter des poursuites pour les forcer a
divulguer les renseignements requis . Une des principales difficultes tient a la
necessite de definir les categories de produits selon des criteres un peu
arbitraires, cc qui a porte certains opposants a pretendre que les donnees
recueillies sont fatalement entachees d'erreurs et, partant, sujettes a caution .
Au dire des adversaires du programme, aucune conclusion digne de foi ne peut
etre tiree de donnees sur les ventes ou les benefices d'une categoric qui groupe
(comme c'est le cas d'une des categories de la FTC) des sieges d'avion, des
bancs d'eglise et des tableaux noirs . Un autre probleme se pose dans le cas des
societes integrees verticalement . Comme les diverses societes auront recours a
differentes methodes pour fixer les prix des produits qui passent d'une division
a une autre, on pretend que les fagons de proceder seront trop dissemblables
pour que la comparaison des resultats soit .valable . Autre grave probleme :
comment repartir des couts communs entre diverses categories de produits . Les
methodes de repartition variant selon les societes, il est inevitable qu'on
aboutisse aux resultats les plus divers .

A notre avis, les nouvelles exigences federales (et les reglements de
]'Ontario) devraient valoir au Canada tous les avantages qu'il est raisonnable-
ment permis d'attendre d'un programme de production de rapports par spheres
d'activite . Nous ne pouvons, bien sur, nous prononcer sur la valeur du
programme de la FTC, aux ktats-Unis; de toute faqon, nous ne recommandons
pas l'instauration d'un programme si complexe au Canada..

LE FACTEUR INFLATIO N

L'absence d'un moyen efficace de tenir compte de l'inflation cree certaine-
ment la plus grave lacune du regime de divulgation de renseignements finan-
ciers par les societes canadiennes . En periode d'inflation, les etats financiers
des compagnies, prepares d'apres les principes comptables generalement recon-
nus et selon lesquels, de tout temps, on s'est fonde sur les couts, donnent une
bien fausse image de la realite . Par exemple, le taux de croissance des ventes et
des benefices est surestime . Les benefices reels sont gonfles, car les depenses
comme I'amortissement et le coat des produits vendus sont sous-evaluees . Le
rendement du capital investi est surestime, parce que les benefices le sont aussi
et que le capital investi est sous-evalue . La gestion du capital est faussee, car la
direction a verse des impots et des dividendes fondes sur des benefices
illusoires . A mesure que s'accumulent des soldes en dollars d'origine, les bilans
refletent de moins en moins la veritable situation . D'une faqon ou d'une autre,
I'utilite et la pertinence des donnees fournies par la comptabilite selon la
methode classique du prix de revient sont fort reduites en periodes de grande
inflation .



378 Commission royale d'enquete sur les groupemcnts de societe s

Les problemes que suscitent les methodes comptables traditionnelles sont
plus aigus au Canada que dans les pays qui lui font concurrence sur les
marches d'exportation, car le Canada est l'un des rares pays oti, malgre un
leger abattement permis par la Loi de I'impot sur le revenu, l'industrie ne jouit,
lors du calcul du revenu imposable, d'aucune provision pour le renouvellement
des stocks par la methode de l'epuisement a rebours. Or, cette pratique est
courante aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, au Japon et dans d'autres pays .

Bien sur, les difficultes qu'eprouvent les societes canadiennes ne sont pas
dues uniquement aux actuelles methodes comptables ; elles sont causees par
l'inflation elle-meme . Mais le probleme de la comptabilite est urgent et on nous
a fait part de beaucoup d'inquietude a ce sujet .

Cet etat de choses a aussi d'autres incidences . En fixant artificiellement
les benefices a des niveaux trop eleves, on risque de pousser les divers groupes
de la societe, tels les actionnaires et les employes, a reclamer une plus grande
part de benefices qui, en realite, sont inferieurs aux chiffres indiques . 11 est
donc evident que la baisse du taux de rendement du capital investi, jointe au
versement de dividendes peut-etre excessifs, ont rendu plus difficiles a une
foule d'entreprises 1'acquisition et la retention des fonds necessaires a leur
expansion .

La firme de comptables agrees Touche, Ross et Compagnie, traite entre
autres de ces incidences dans son etude de mai 1976 intitulee Inflation : Its
Impact on Business . Cette etude constate, par exemple, que l'amortissement
annuel impute sur les benefices des entreprises canadiennes et calcule d'apres
la methode classique du cout des biens detenus, est tres inferieure aux mises de
fonds annuelles qui sont effectivement necessaires pour remplacer le materiel
de production . Au cours des annees 1974 et 1975, I'amortissement calcule
d'apres le cout de remplacement des biens a excede, dit-on, de 5,7 milliards de
dollars 1'amortissement selon la methode traditionnelle, qui consiste a I'imputer
sur les benefices .

Diverses methodes ont ete proposees pour tenir compte de 1'inflation dans
la presentation des etats financiers . Elles sont actuellement en cours d'etude et
d'analyse par de nombreux groupes canadiens . Les associations professionnelles
de comptables, plusieurs grands bureaux de comptables agrees et des particu-
liers ceuvrant dans diverses disciplines ont produit et publie des documents et
des rapports sur la methode comptable de I'epuisement a rebours, sur la
comptabilite indexee sur le niveau general des prix, et sur la comptabilite a la
valeur courante ; ces trois solutions de rechange aux methodes existantes font
l'objet d'une etude approfondie . Le gouvernement federal collabore actuelle-
ment avec I'Institut canadien des comptables agrees a I'etude des diverses
methodes qui permettraient d'attenuer le probleme . L'Ontario a charge un
comite special d'etudier la question .

Nous nous bornons ici a signaler cet epineux probleme . II s'agit d'une
question technique, complexe et qui doit We minutieusement etudiee . On
devra inviter des specialistes de nombreuses disciplines a analyser les incidences
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des diverses solutions proposees . Les groupes et les pouvoirs publics concernes
sont, croyons-nous, bien conscients du probleme et s'efforcent de le resoudre . II
importe de le regler au plus tot, afin que le public ait un meilleur aperqu de la
situation economique et du rendement veritable des entreprises canadiennes .

LE MOT DE LA FI N

Ce chapitre ne serait pas complet si nous n'exprimions nos vues sur un
autre aspect de la divulgation . Nous sommes partisans d'une divulgation plus
complete et croyons qu'elle aurait des effets salutaires .

Nous avons mis en cause ici 1'attitude des corporations, mais le principe
serait tout aussi valable pour d'autres organisations importantes . Nous son-
geons aux grands syndicats ouvriers, aux caisses de retraite et aux gouverne-
ments . Le public connait bien peu la structure et la situation financiere des
syndicats et des caisses de retraite . Plusieurs regimes de retraite possedent des
actifs de centaines de millions de dollars et, comme nous l'avons dit au chapitre
x, au moins l'un d'entre eux, celui des Chemins de fer nationaux du Canada,
dispose de plus d'un milliard . Ils deviennent donc, de fait, d'importantes
concentrations de propriete; de la meme fagon que les actionnaires d'une
societe, leurs beneficiaires devraient recevoir toute l'information utile sur leur
activite et leurs investissements .

Afin de ne pas deborder le cadre de notre mandat, nous nous bornons a
signaler cet etat de choses et a affirmer que les normes de divulgation
proposees a l'intention des grandes compagnies pourraient fort bien s'appliquer
aussi a d'autres institutions importantes .

Dans une societe democratique dominee par de grandes institutions, il est
naturel de reclamer la meme reddition de comptes et la meme franchise des
gouvernements que des corporations . Bien sur, une politique qui accorde au
public un meilleur droit de regard sur les affaires de I'Etat a des incidences
nombreuses . 11 ne nous appartient pas d'examiner cette question complexe et
controversee, et on ne nous a pas demande d'en faire I'analyse . Neanmoins,
nous recommandons fortement 1'adoption d'une attitude plus ouverte et nous
pensons que des lois efficaces sur la divulgation de l'information gouvernemen-
tale s'inscriraient dans la ligne des propositions que nous avons formulees a
1'egard des societes . Les gouvernements ont encore plus besoin que celles-ci de
la confiance du public ; or, la divulgation de 1'information est essentielle au
climat de confiance qui doit regner dans toute societe democratique .





Chapitre xiv

L'influence
des grandes corporations

Le pouvoir dont jouissent les grandes corporations comporte de nombreu-
ses incidences d'ordre social, dont une des plus importantes est l'influence
virtuelle qu'elles exercent sur les gouvernements et l'opinion publique . Dans le
present chapitre, nous entendons l'influence «1'aptitude ou le pouvoir que
possedent des personnes ou des choses de produire des effets par des moyens
intangibles ou indirects », ainsi que la force de persuasion .

La plupart des theories sur la lutte que se livrent, dans la societe, les divers
groupes d'interet prennent pour admis d'abord, qu'une telle rivalite est salu-
taire (c'est le pluralisme democratique) et, en second lieu, qu'il n'existe pas
entre les pouvoirs de chacune des parties en presence une disproportion de
nature a rendre la lutte purement symbolique . Mais si, comme certains le
pretendent, le combat devient inegal quand des groupes financierement puis-
sants, bien informes et bien organises se melent de prendre part au debat
precedant 1'elaboration de certaines politiques gouvernementales, il y a lieu de
penser qu'une plus forte concentration de puissance industrielle accentuerait
I'avantage presume dont jouissent ces groupes .

Les auteurs nous eclairent de plus en plus sur l'influence reelle des grandes
entreprises, mais ils sont loin de s'entendre sur la nature veritable de cette
influence . A un extreme, on fait valoir qu'etant donne la puissance des classes
et le pouvoir de 1'argent, la haute finance fa onne 1'opinion publique a peu pres
a son gre et manipule les interventions de 1'~tat en conspirant en quelque sorte
avec les dirigeants du gouvernement federal et des gouvernements provinciaux .
A 1'autre extreme, on pretend que le lobbying n'existe pas au Canada, que les
organes d'information sont sous la coupe de journalistes et de reporters
radicaux, que les gouvernements doivent tellement se soucier de leur popularite
aupres de 1'electorat que leurs politiques economiques et sociales sont toujours
dirigees contre le monde des affaires, creant ainsi un climat economique ou
l'entreprise et les investissements prives sont incapables de croitre et de
prosperer .

381
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II est clair que ces deux extremes faussent la realite . Pour se faire une
opinion sur la question, la commission s'est fondee sur des donnees provenant
de sources tres diverses, notamment les memoires et les temoignages qui lui ont
ete presentes, des ouvrages deja publies et certaines recherches qu'elle a
elle-meme commandees .

La participation des grandes entreprises aux decisions gouvernementale s

II s'agit ici de ]'influence des grandes entreprises sur les pouvoirs publics
le gouvernement federal, les gouvernements provinciaux et les administrations
municipales, ainsi que leurs organismes de reglementation . En regle generale,
plus le champ de competence decroit et plus les attributions constitutionnelles
diminuent, plus on peut s'attendre que les grandes societes influent de fa~on
determinante sur la prise de decision . En d'autres termes, plus I'unite adminis-
trative est petite et I'entreprise importante, plus celle-ci est susceptible d'avoir
d'influence . La ville patronale, constituee autour d'une seule entreprise, illustre
parfaitement ce phenomene .

Les lacunes de la recherche sur l'influence des grandes entreprises au
Canada sont en grande partie attribuables a notre systeme de gouvernement .
Etant donne notre regime de gouvernement par le cabinet et le Parlement et
]'importance secondaire des comites et de leurs presidents par rapport aux
pouvoirs dont jouissent leurs homologues americains, le lobbying West pas
pratique aussi ouvertement ni a la meme echelle chez nous qu'aux Etats-Unis .
Par ailleurs, la tradition du secret qui regne au cabinet et dans la fonction
publique dissimule les plus importants elements du processus par lequel
nombre de groupes de pression et de personnalites peuvent influer sur les
decisions des gouvernements au Canada. Le processus est plus visible au palier
local, mais il nous aide sans doute moins a comprendre le poids que peuvent
avoir les grandes concentrations de puissance industrielle et commerciale sur
nos organismes publics .

Deux aspects distincts sont a envisager : y a-t-il acces aupres des respon-
sables de I'orientation politique et de I'administration, et, dans 1'affirmative, les
representants des grandes societes exercent-ils une influence excessive ?

L'acces aupres des pouvoirs publics est un element essentiel du processus
democratique . 11 s'obtient, en principe, par 1'intermediaire des deputes tant au
niveau federal qu'au niveau provincial, ou encore par I'entremise des membres
du cabinet et de leurs etats-rriajors politiques, ainsi que par le biais des divers
ministeres et des services de la fonction publique . Cet acces reste toutefois
theorique pour bien des gens, surtout ceux qui vivent loin d'Ottawa et des
capitales provinciales et ceux qui n'ont que rarement I'occasion de traiter avec
le gouvernement et n'ont donc pu acquerir 1'experience ou etablir les contacts
necessaires . Sans compter que l'information sur laquelle pourrait se fonder une
revendication n'est que rarement du domaine public et qu'il serait beaucoup
trop couteux pour un particulier de se la procurer .

11 ne fait guere de doute que les representants des grandes societes peuvent
avoir et ont, en pratique, plus facilement acces que les autres aupres des
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hommes politiques et des fonctionnaires par le biais des syndicats patronaux ou
de leurs propres representants professionnels et, de faqon peut-We plus effi-
cace, a I'occasion de leurs entretiens personnels avec ceux qui se consacrent a

I'elaboration des politiques et au travail legislatif. De tels contacts sont etablis
non settlement par les entreprises, mais egalement par les unions agricoles et les
syndicats, ainsi que par bien d'autres groupes ayant des interets particuliers et
possedant les connaissances requises pour agir a ce niveau .

Les contacts entre les chefs du gouvernement et le monde des affaires
peuvent etre fort etroits et tres personnels, mais cc n'est pas la regle, loin de Ia .
Que les rapports soient etroits entre de nombreuses entreprises et le gouverne-
ment du Canada ou ceux des provinces ou elles sont etablies n'a rien d'eton-
nant, car nombreux sont les problemes economiques et sociaux et les mesures
d'ordre legislatif ou reglementaire qui leur sont d'interet commun . Pour que ses
mesures portent fruit, il faut que le gouvernement connaisse leurs effets
possibles sur certaines industries ou societes ; en revanche, le succes des
entreprises commerciales depend bien souvent d'une connaissance suffisante
des lois et des directives pertinentes . La consultation dans ces domaines est
certes d'interet general .

Notre commission est toutefois d'avis que les pouvoirs publics devraient,
des les premiers stades de leurs deliberations, s'ouvrir davantage a Ia communi-
cation et au dialogue avec d'autres groupements touches par des programmes
et des mesures analogues a celles qui font I'objet de leurs consultations avec
l'industrie et qu'ils devraient de surcroit rendre publics les exposes de principes
et les autres documents qui sont a la base des projets de loi . Ceux qui
connaissent moins bien I'appareil gouvernemental seraient ainsi mieux en
mesure de determiner et de defendre leurs interets dans ces domaines . Certai-
nes mesures ont deja ete prises dans ce sens a Ottawa et dans quelques
capitales provinciales, mais il en faudrait davantage pour faire contrepoids aux
solides atouts que possedent les entreprises en matiere de finances et d'organi-
sation, lors de leurs entretiens avec les gouvernements . Cette information est
beaucoup plus accessible sous le regime du congres americain et a propos des
decisions prises, chez nos voisins, par les organismes de reglementation .

Quant au second volet de Ia question, a savoir si cet acces aupres des
gouvernements permet d'exercer une influence reelle, il pose un probleme plus
delicat . Dans notre regime parlementaire, les decisions importantes sont essen-
tiellement prises par les ministres, au Conseil ou aux comites du cabinet, ou
encore, lors de discussions avec les hauts fonctionnaires de leurs ministeres
respectifs . En regle generale, les discussions ne se deroulent pas en public et les
documents definitifs dont elles s'inspirent ne sont pas publies . Les decisions
sont soumises au Parlement ou aux assemblees legislatives, ou sont annoncees
publiquement ; elles font alors, en regle generale, I'objet d'etudes approfondies .
Ceux qui prennent les decisions en assument la responsabilite et doivent les
etayer d'arguments solides, mais ils ne sont pas tenus, meme s'ils le font
souvent, de dire qui les a influences ; aussi ignore-t-on, en regle generale,
I'identite de ces personnes . 11 ne faudrait done pas croire que les decisions,
meme si elles coincident avec les opinions de Ia haute finance, obeissent
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necessairement a des pressions injustifiables plutot qu'aux exigences de la
situation et a]a politique generale du gouvernement .

Certains auteurs, notamment Wallace Clement, font observer a quel point
les personnes qui forment I'elite de la grande entreprise et celle du gouverne-
ment, tant politique que bureaucratique, proviennent des memes classes ; ils
concluent que « 1'alliance entre I'administration publique et le monde des
affaires n'est pas une alliance entre pairs, mais une alliance dominee par les
interets du capitalisme d'entreprise * .

Voici, par contre, cc qu'ont declare dans leur memoire deux sociologues,
Donald Warwick et John Craig, qui ont depose devant la commission :

Aucune des enquetes sur l'elite canadienne n'a pu demontrer que les
grandes societes, les groupements de societes ou les associations qui leur
sont apparentees exercent sur les decisions politiques, au niveau federal ou
provincial, une influence sans commune mesure avec celle des syndicats,
des partis politiques, des organisations de consommateurs ou d'autres
groupes de pression . Nous ne nions pas l'existence de cette influence ; nous
nous bornons a rappeler que les recherches faites jusqu'ici ne prouvent pas
de fagon convaincante que les societes exercent une influence politique .
C'est a Presthus (1973) que nous devons I'analyse la plus poussee a cc
sujet . Par des methodes purement empiriques, il a tente de decouvrir les
rapports reciproques entre les dirigeants de groupes d'interet et deux
autres groupes : les legislateurs et les hauts fonctionnaires federaux et
provinciaux . Bien que cette analyse nous renseigne utilement sur l'action
reciproque qui en resulte, elle ne nous permet pas de tirer de conclusions
sur I'influence relative des grandes societes ou des groupements de socie-
tes . ll va sans dire que les recherches dans cc domaine sont extremement
difficiles . Le rapport Gray (Gouvernement du Canada, 1972) s'est heurte
aux memes difficultes lorsqu'il s'est agi d'evaluer les incidences politiques
des societes sous controle etranger .

L'une des etudes Ies plus detaillees et les mieux documentees sur les efforts
deployes par les grandes entreprises pour agir sur la politique gouvernementale
a Ottawa est due a Ronald Lang . The Politics of Drugs etudie les tentatives
faites par I'industrie pharmaceutique internationale, de 1961 a 1969, pour
influer sur les directives et les lois visant a reduire le prix des medicaments au
pays . Cc cas montre les divers moyens employes pour inflechir la politique
gouvernementale, et comment, avec de la determination, on peut triompher de
ces interventions . Lang compare, du point de vuc de I'efficacite, les maneeuvres
de lobbying de 1'Association canadienne de l'industrie du medicament a celles
de I'Association of British Pharmaceutical Industries (ABPI) . Celle-ci a reussi,
en Grande-Bretagne, a maintenir le prix des medicaments, cc que n'a pu faire
chez nous I'association canadienne . Si cette derniere n'a pas obtenu de
meilleurs resultats au Canada, c'est, partiellement du moins, parce qu'elle a
employe les techniques de lobbying en honneur aux Etats-Unis ; or, elles ne
conviennent pas a notre regime parlementaire . Cette tactique empruntee n'a
fait que lui aliener les membres du Parlement, tout comme les organes
d'information . Se1on Lang, le lobbying de I'Association canadienne dc I'indus-
tric du medicament etait intense, incfficacc et totalement inapproprie, contrai-
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rement aux efforts francs et parfaitement structures deployes par 1'ABPI en

Grande-Bretagne .
Parmi les passages qui traitent de l'influence exercee par les grandes

entreprises a l'occasion de la revision de notre loi sur les coalitions, figure le
tableau que brosse Thorburn, dans le Canadian Journal of Economics and
Political Science, 1964, d'une campagne ou des groupes financiers ont eu
recours n a l'influence personnelle d'hommes d'affaires eminents et a de solides
memoires prepares par des avocats habiles n pour inciter le gouvernement a
modifier son projet de loi visant a reprimer les coalitions . Thorburn affirme que
dans cc cas le gouvernement « a cede aux pressions a tel point que ses
amendements les plus importants n'etaient pas rationnellement justifiables » .

Dans Business Interests and the Reform of Canadian Competition Policy,
1971-1975 (1977), William Stanbury brosse un tableau analogue d'une tenta-
tive faite plus recemment pour reviser la meme loi . Ces ouvrages demontrent
que les milieux d'affaires jouent un role considerable et bien reel dans
l'orientation de la concurrence .

L'histoire de la reforme fiscale, depuis la publication du rapport de la
Commission royale d'enquete sur la fiscalite, en 1967, jusqu'a 1'adoption de la
loi en decembre 1971, nous offre elle aussi un exemple de la fagon dont les
milieux financiers ont tente d'agir sur un programme et une loi extremement
techniques . Ici, bien des interventions ont pris la forme de declarations
reproduites dans des memoires ou dans le compte rendu des deliberations du
Comite permanent des finances, du commerce et des questions economiques de
la Chambre des communes . La participation active des gouvernements provin-
ciaux, dont la plupart defendaient, en particulier comme en public, certaines
opinions du milieu des affaires sur la position initiale du gouvernement federal,
vint compliquer les choses et, en fin de compte, certaines de ces opinions
I'emporterent sur des points de detail et sur quelques questions capitales se
rapportant essentiellement aux aspects commerciaux de 1'imposition . Toutefois,
il ne fait aucun doute que les principaux elements de la reforme fiscale ont ete
exprimes dans la loi sous une forme telle que la plupart des commentateurs
financiers ont garde l'impression d'avoir perdu la partie .

11 s'est trouve des chefs d'entreprise pour nous dire en public et en
particulier, en tete-a-tete ou en groupes, que les gouvernements ne tiennent pas
compte de leurs opinions sur les besoins economiques et sociaux du pays, ce qui
cadre bien avec leurs declarations de ces dernieres annees, ainsi qu'avec la
decision que beaucoup ont prise de reporter a plus tard leurs projets d'investis-
sement ou de les realiser hors du Canada. Ils invoquent des motifs tres divers,

entre autres ]a course aux redevances et aux impots tires du petrole et d'autres
mineraux en 1974, 1'influence des emprunts gouvernementaux sur le marche
des capitaux, les augmentations de salaires « excessives », surtout dans le
secteur public, la hausse rapide des depenses publiques et des niveaux d'imposi-
tion, 1'empietement de plus en plus marque du gouvernement sur les circuits
economiques par 1'intermediaire d'organismes tels que I'Agence d'examen de
l'investissement etranger, la nature du programme de lutte contre 1'inflation et
I'incertitude qu'il cree, et enfin la crainte que les restrictions ne soient suivies
d'une modification fondamentale des rapports entre le monde des affaires et le
gouvernement .
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Depuis plusieurs annees, les consultations collectives officielles entre le
gouvernement et l'industrie (comme entre le gouvernement et les syndicats) ne
donnent pas grand chose. C'est cc qui explique pourquoi, sur certaines ques-
tions, les rapports directs entre les gouvernements et telle ou telle entreprise ou
telle industrie se sont multiplies . On s'efforce actuellement d'instituer plus de
consultations officielles entre les chefs de gouvernement, les dirigeants ouvriers
et les chefs d'entreprise, ainsi d'ailleurs qu'avec les representants d'associations
d'agriculteurs et de consommateurs . Ces entretiens pourraient, dans un con-
texte nouveau avoir d'heureux resultats et adoucir le climat de mefiance et
d'inquietude qui regne actuellement . Mais en attendant, les gouvernements
devraient s'ouvrir franchement, dans leurs consultations avec telle ou telle
industrie ou entreprise, et s'efforcer d'avoir des entretiens sur les memes
sujets avec d'autres groupes interesses et bien renseignes dont l'optique est
peut-etre differente .

Les rapports etroits qu'entretiennent, habituellement au vu et au su de
tous, bien des membres du Senat avec de grandes societes ont fini par susciter
la crainte de voir surgir des conflits d'interets . Cette crainte aurait vraisembla-
blement ete plus profonde si les gens croyaient que le Senat exerce une
influence reelle sur la Chambre des communes . En 1976, le Comite senatorial
des affaires juridiques et constitutionnelles a etudie et presente divers moyens
de resoudre ces conflits d'interets . La commission ne considere pas que son
mandat lui permet d'enoncer des propositions de reforme parlementaire .

Les contributions des entreprises aux partis politique s

L'idee que se fait le public de l'influence des entreprises sur les gouverne-
ments a ete renforcee par leur apport au financement des partis politiques et
aux depenses electorales des candidats, ainsi que par le caractere secret de ces
contributions . Cc probleme est bien connu au Canada depuis le retentissant
scandale du Canadien Pacifique de 1872 . Ce qu'on connait moins bien, c'est le
role que I'apport financier des hommes d'affaires et des societes a toujours joue
dans le regime politique du Canada et le besoin croissant des milieux politiques
de s'assurer des contributions de diverses sources a mesure qu'augmente le cout
des communications et des campagnes electorales .

Cc sujet a fait l'objet de beaucoup d'etudes et de mesures serieuses, a
commencer par les interventions du gouvernement du Quebec en 1960 . Pour
mettre a jour nos renseignements et notre analyse, nous avons demande a
Khayyam Paltiel d'approfondir la question et de rediger un rapport . Celui-ci
figure dans la serie de nos publications . II analyse les lois electorales federales
et provinciales du Canada et comprend une etude sommaire des finances
politiques et de leur reglementation aux >rtats-Unis, en Grande-Bretagne, en
France, en Allemagne, en Suede et au Japon .

Les principales dispositions federales sur le sujet sont contenues dans la
Loi sur les depenses d'elections de 1974, qui determine le statut juridique des
candidats et des partis politiques ; elle les oblige a controler et a declarer leurs
depenses et a divulguer les contributions financieres reques de divers types de
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donateurs (particuliers, syndicats, associations et entreprises), ainsi que I'iden-
tite de ceux qui leur ont offert plus de $100 . Elle impose au total des depenses
electorales d'un candidat des limites qui dependent du nombre d'electeurs
inscrits dans la circonscription ou il se presente . Elle limite aussi le temps
d'antenne que les partis peuvent acheter, la moitie des frais leur etant
rembourses sur les fonds publics . Les candidats qui rallient au moins 15 % des
suffrages exprimes dans la circonscription peuvent imputer une partie de leurs
depenses electorates sur les deniers publics . Les contribuables se voient accor-
der, aux termes de la Loi de 1'impot sur le revenu, un degrevement soigneuse-
ment delimite pour leurs contributions financieres aux partis et aux candidats
federaux ou provinciaux .

Les lois provinciales presentent un grand nombre de variantes qu'il est
impossible d'enumerer ici . La province de Quebec a indique la voie a suivre et a
ete la premiere a definir le probl'eme . Les paragraphes que nous citons
ci-dessous sont tires de l'etude de Paltiel et resument bien son analyse de
la legislation :

Tenir les partis, les candidats et leurs agents legalement responsables de
leurs finances est effectivement un premier pas dans la voie reformiste,
mais reste a savoir avec quel empressement les fonctionnaires competents
poursuivront les coupables, et les tribunaux les puniront ; un organisme de
regie complaisant et coopte, quelle que soit officiellement son autorite,
peut facilement miner l'intention des legislateurs . On a beaucoup fait pour
dissiper le mystere qui entoure les caisses electorales, en adoptant des
dispositions rigoureuses de declaration et de rapport, mais seules I'Ontario
et la Saskatchewan se sont attaquees au probleme des fonds de provenance
etrangere, et seul le Manitoba a cherche a eliminer I'influence des societes
commerciales et industrielles avec leurs dons considerables. La loi federale
vise a empecher les partis d'inonder les electeurs de leur publicite par les
media electroniques, mais I'Ontario avec ses plafonds sur les depenses
publicitaires, ne fait qu'inciter les partis et les candidats les plus fortunes a
toujours rencherir sur leurs concurrents . Les subventions aux candidats
ont introduit une certaine equite dans le processus electoral, mais a
1'exclusion du Quebec, aucun gouvernement ne fournit d'aide directe aux
partis entre les elections; en consequence, les partis n'ont pas les moyens
de formuler des politiques et des programmes et de les communiquer aux
electeurs qui ne se rendent donc pas compte des choix politiques virtuels .
Les stimulants fiscaux favoriseront peut-etre les dons des particuliers en
Ontario au niveau federal, mais il reste encore a demontrer que les vieux
partis peuvent se financer aupres des masses et se degager de leur
dependance vis-a-vis des milieux d'affaires . La publication et la divulga-
tion des etats financiers sont utiles, mais les organismes de regie semblent
adopter une attitude comptable et non une attitude analytique ou intellec-
tuelle a 1'egard des donnees qui leur sont fournies . Une plethore de faits
peut amener la confusion aussi bien que la lumiere, s'ils sont presentes
sous une forme impossible a assimiler .
Les nouvelles lois favorisent la probite, la clarte et 1'equite, mais elles ne
reussissent pas a reduire sensiblement les depenses electorales . II reste
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encore a trouver des moyens d'augmenter la participation au processus
electoral, ce qui constitue la seule solution valable pour eliminer les
maneeuvres de confrontation violente .

Depuis que Paltiel a termine son etude, I'Assemblee nationale du Quebec a
adopte une loi qui interdit tout apport financier des societes aux partis et aux
candidats politiques . Le Manitoba les interdit egalement et 1'Ontario les limite,
bien qu'a un niveau eleve . Aux termes des lois du gouvernement federal, de
I'Ontario et de la Saskatchewan, les partis et les candidats doivent devoiler le
montant des contributions financieres des societes si elles depassent $100 .

Les contributions des societes peuvent entrainer, outre la mefiance, cer-
taines obligations et provoquer certains conflits d'interets, meme si elles versent
souvent des contributions a deux partis ou candidats rivaux ou plus, sans
demander ni esperer quoi que ce soit en retour . Nous sommes d'avis qu'a breve
echeance, l'obligation de divulguer les dons faits aux organismes et aux
particuliers pourrait avoir pour effet de rendre ces contributions moins sus-
pectes et mettre en lumiere les conflits d'interets possibles . II faudrait que les
societes divulguent, elles aussi, le montant annuel global de leurs contributions
aux partis politiques . Ce sont elles, croyons-nous, qui doivent assumer cette
obligation personnelle et collective . Le Canada peut reglementer l'apport
financier des societes canadiennes, qu'elles soient ou non sous controle etran-
ger, et en exiger la divulgation ; nous ne pensons pas qu'il faille faire de
distinctions entre elles, tant que les partis et les candidats sont tenus de d'evoiler
1'identite de tous les donateurs de sommes importantes et que les societes
s'acquittent de leur obligation de divulguer leurs contributions .

Nous ne proposons pas que le Canada cherche a interdire les contributions
politiques faites dans d'autres pays par des societes canadiennes, leurs diri-
geants ou leurs filiales, mais nous sommes d'avis qu'elles doivent etre divul-
guees au Canada . Que les pays etrangers admettent ces dons chez eux nous
semble strictement de leur ressort . Nous nous sommes opposes a ce que, a cet
egard, d'autres pays s'immiscent dans nos affaires ; nous serions donc mal venus
de vouloir dicter a d'autres leur conduite a 1'exterieur de nos frontieres .

L'influence des grandes entreprises sur les organisations charitable s
Les entreprises influent aussi sur leur milieu par leur ligne de conduite

generale en matiere de dons et de participation aux organisations charitables .
Etant donne que les demandes d'argent faites aux societes ne cessent d'aug-
menter, que les lois fiscales accordent des deductions pour les dons aux ceuvres
de charite allant jusqu'a 20 % du revenu net avant impots et que, de faqon
generale, les chefs d'entreprises voient ces dons d'un bon oeil, nous pouvons
nous attendre a ce que cette pratique se perpetue .

Depuis 1958, les dons des societes canadiennes ont marque une tendance
generale a la hausse tant en cc qui concerne les montants absolus que comme
pourcentage des contributions des particuliers . II semble donc que les organis-
mes en quete de fonds doivent compter de plus en plus sur les dons sans cesse
renouveles des societes . Par ailleurs, la part de leurs revenus nets, avant impots,
que les societes consacrent aux dons a decline de 1958 a 1967, pour se stabiliser
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aux alentours de 0,7 % de 1969 a 1974 . Le pourcentage est beaucoup plus bas
au Canada (moyenne ponderee de 0,67 %) qu'aux >~tats-Unis (moyenne ponde-
ree de 1,1 %) . (Voir le tableau 14 .1 . )

Les chiffres de Statistique Canada fondes sur la statistique de 1'imp6t et
indiquant le rapport entre les dons de charite et les benefices des grands
groupes industriels pour la periode de 1969 a 1974, revelent que la proportion
est toujours elevee dans des entreprises relativement peu concentrees comme
l'industrie du tricot, du vetement, du meuble et des produits du cuir . A 1'autre
extreme, des entreprises plus concentrees, notamment les services publics, les
communications et l'industrie des carburants, accusent des proportions unifor-
mement faibles, ce qui porte a croire que plus l'industrie est concentree, plus le
niveau relatif de ses dons de charite est faible . Toutefois, les donnees que nous
possedons ne nous permettent vraiment pas de generaliser a ce point et rien ne
nous autorise, non plus, a tirer de conclusions absolues de la comparaison des
niveaux de contribution avec 1'actif global d'une industrie . Les chiffres du
tableau 14 .1 ne tiennent pas compte des heures consacrees aux groupes de
bienfaisance par le personnel d'une societe, aux frais de celle-ci et avec son
accord, ni des installations mises a la disposition de ces groupes .

Les contributions privees a diverses oeuvres sociales se justifient-elles ?
Bien qu'importante, la question West pas de notre ressort . Mais il faut bien
reconnaitre que les dons des societes vont continuer a jouer un grand role dans
le maintien de nombreux services communautaires . A I'heure actuelle, nous ne
connaissons guere les programmes des grandes entreprises canadiennes en
matiere de dons . Celles-ci devraient, nous semble-t-il, devoiler le montant total
de leurs dons dans leur rapport annuel et indiquer la categorie de beneficiaires .
Nous croyons egalement que 1'administration fiscale devrait fournir les chiffres
globaux. des dons des entreprises et des dons personnels en se fondant sur les
declarations qui leur sont remises . L'evaluation rationnelle qui s'impose serait
ainsi facilitee .

L'activite commerciale en pays etranger s

Nous ne saurions etudier l'influence des grandes societes sans aborder
certains problemes auxquels les entreprises canadiennes qui font affaire a
I'etranger doivent faire face .

Les entreprises qui commercent avec I'etranger decouvrent dans d'autres
pays des usages qui seraient inacceptables ou illegaux au Canada . Dans le
monde ou nous vivons, la retribution sous une forme ou une autre est monnaie
courante et ces pratiques, dans bien des pays, ne sont que rarement interdites
de fagon expresse ou sont meme sanctionnecs par la coutume . Apparemment,
les entreprises qui concurrencent les notres font de tels paiements dans le cours
normal des choses . 11 est donc utopique de songer a des solutions simples, voire
uniformes, pour toutes les situations et tous les pays . A notre avis, le Canada ne
doit pas tenter de dicter aux autres des regles de morale ou des usages
commerciaux . Si un code international de conduite est souhaitable, il devrait
emaner d'organismes internationaux tel 1'OCDE .
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II y a aussi la situation distincte mais connexe ou des entreprises canadien-
nes exercent leur activite dans des regions ou les conditions sociales ne sont pas
acceptables a nos compatriotes ; c'est le cas de plusieurs de nos banques et de
nos industries minieres en Afrique du Sud . La question n'est pas facile a
trancher ici non plus . Selon certains, leur presence soutient et reconnait comme
legitime le gouvernement en place; selon d'autres, les entreprises etrangeres qui
rejettent les pratiques discriminatoires constituent le principal facteur d'evolu-
tion sociale dans bien des regions du monde .

Plusieurs societes canadiennes nous ont affirme qu'en principe, dans
chaque pays, elles consideraient leurs operations commerciales sous 1'angle des
avantages a en tirer sur le plan economique et social, sauf si le gouvernement
canadien leur imposait expressement la non-participation . C'est bien, croyons-
nous, I'attitude qui s'impose .

La publicite des entreprises
C'est par la reclame a leurs produits et, a l'occasion, a leurs idees

politiques, sociales ou economiques que les grandes entreprises s'efforcent le
plus visiblement d'agir sur l'opinion . Chaque annee, au Canada, elles consa-
crent a ce chapitre des sommes enormes, soit 800 millions de dollars environ
en 1976, dont 240 millions pour la seule publicite televisee .

La publicite de propagand e

Outre la publicite faite a leurs produits, les grandes entreprises peuvent
inflechir I'opinion grace aux ressources qu'elles consacrent a presenter au
public leurs idees politiques, sociales et economiques . C'est ce qu'on appelle la
publicite de propagande, terme que Claude Thompson, conseiller juridique de
I'Association canadienne des annonceurs incorpores, a defini de la fagon
suivante :

(Cette publicite) veut plus que rehausser 1'image de marque d'une societe ;
elle veut informer et convaincre le public sur des questions non directe-
ment reliees a la vente d'un produit ou d'un service . Elle reagit et riposte
aux attaques deloyales lancees contre ce qui reste du systeme de la libre
entreprise . Elle essaie d'influencer le gouvernement et le public a 1'epoque
des elections ( . . .) .

Au Canada, la plupart des organes de presse et de radiotelevision accep-
tent la publicite de propagande de leurs entreprises clientes a 1'exception, en
partie, de Radio-Canada dont le code publicitaire refuse qu'on vende du temps
d'antenne pour la controverse ou l'expression d'opinions et affirme que, dans
leur publicite, les societes doivent s'efforcer d'eviter les opinions portant a
controverse ou exhortant le public a adopter telle attitude ou tel comportement
particulier sur des sujets d'ordre economique, politique et social . '

Nous avons pane d'exception partielle parce que Radio-Canada n'a pas
juge qu'elle derogeait a son code en faisant passer, en 1976, I'annonce de la
Compagnie petroliere Imperiale Ltee qui disait que, chaque annee elle consa-
crait des centaines de millions de dollars a la tache enorme et couteuse qui
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consiste a developper les ressources petrolieres et que, si l'on voulait que le
Canada depende de moins en moins des ressources des autres pays, il lui
faudrait depenser encore davantage . Nombre d'annonceurs et d'agences du
Canada ont vu dans ce message publicitaire une declaration politique sur un
sujet de vive controverse; un des administrateurs de la propre agence de
publicite de 1'Imperiale 1'a meme qualifie de « prototype de 1'annonce de
propagande de demain o . Certains detracteurs ont fait remarquer que selon la
societe, son benefice n'avait ete que de 6 cents par dollar du chiffre de vente, ce
qui n'est pas la fa~on dont une societe declare ordinairement ses benefices . En
1975, le rendement du capital investi a ete d'environ 12 % et le rendement aux
actionnaires d'environ 16 %; c'est ce qu'a publie la societe dans son rapport
annuel de 1975. Les critiques ont aussi rappele qu'en 1975, l'Imperiale a
consacre 74 millions de dollars a I'exploration, soit la meme somme qu'en 1972,
annee ou ses benefices n'ont ete que d'environ 60 % de ceux de 1975 .

Radio-Canada a refuse de passer d'autres annonces de propagande, par
exemple celles de la campagne en faveur de la libre entreprise menee en
1976-1977 par le Bureau des assurances du Canada, qu'ont d'ailleurs acceptees
le reseau anglais CTV et des stations independantes .

Ceux qui n'ont pas les moyens de presenter des opinions contraires a celles
des entreprises ont fait remarquer a]a commission que ce type de publicite est
deloyal et qu'il faudrait pouvoir repondre a ces messages sous une forme et par
des moyens comparables . La publicite de propagande nous parait se repandre
et des regles s'imposent pour en regir 1'usage .

C'est le droit de repondre a la publicite de propagande, le droit a la
contre-publicite, sur lequel nous voulons insister ici . Determiner cc qu'un
organe d'information doit accepter en fait de publicite est une question
difficile, mais elle n'a rien a voir avec les groupements de societes . Les
decisions que prennent les media exigent un travail difficile d'appreciation et
de discernement et nous n'avons aucune raison de croire qu'elles sont entachees
de parti pris ou d'irresponsabilite .

Toutefois, nous ne sommes pas indifferents aux situations oil un message
controversable est diffuse mais auquel les particuliers ou les organisations qui
s'y opposent ne peuvent repondre, non parce que les fonds leur manquent, ni
qu'aucun temps d'antenne n'est disponible, mais parce que les media ne veulent
pas risquer, par de la contre-publicite, d'offenser leurs principaux clients . C'est
ce qui semble se produire au Canada, sinon chez les media imprimes, du moins
a la radio et a la television ; la plupart des stations, pour ne pas dire toutes,
refusent a 1'heure actuelle de vendre ou d'accorder leur temps d'antenne a la
contre-publicite, quelles que soient les circonstances ; c'est surtout, nous a-t-on
afBrme, qu'elles redoutent les represailles commerciales dont pourraient user
leurs annonceurs habituels .

Le Conseil de la radiodiffusion et des telecommunications canadiennes
(CRTC) etudie cette question ; aussi nous bornons-nous a faire quelques
recommandations d'ordre general . 11 nous parait essentiel de garantir aux
adversaires d'une these le droit d'acheter du temps d'antenne pour defendre
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publiquement leurs opinions . Permettre aux firmes dominantes de vanter, sans
rencontrer d'opposition, leurs theories economiques et politiques sous couleur
de vendre leurs produits est manifestement injuste ; c'est un abus qui tient a la
puissance financiere de I'annonceur .

Pourtant, il est parfois difficile de distinguer la publicite de propagande de
la publicite generale non axee sur les produits, ou de determiner ou elle se situe
par rapport a l'important principe de la liberte d'expression . Nous pourrions
peut-etre nous inspirer de la doctrine de 1'equite en honneur aux Etats-Unis .
Lorsqu'on diffuse un message paye presentant un aspect d'un important
probleme social, politique ou economique, et que se posent certaines questions
d'exactitude ou d'interpretation, nous sommes d'avis que les opposants
devraient avoir le droit de repondre.

Ce droit prendrait la forme de 1'acces aupres des media, lesquels ne
devraient pas pouvoir, s'ils ont diffuse le message initial, refuser de vendre aux
adversaires un temps de reponse sensiblement egal . II n'est pas indispensable
que cc temps soit gratuit; cette question a provoque des heurts aux I✓ tats-Unis
pendant un certain temps . Nous recommandons qu'a 1'heure actuelle cette
theorie ne s'applique qu'a la radio ' et a la television, car nous ne connaissons
pas d'exemple ou des grdupes se sont vu refuser systematiquement de faire de
la contre-publicite dans la presse ecrite . Tous les radiodiffuseurs devraient,
dans leur rapport annuel au CRTC, indiquer le temps d'antenne qu'on leur a
demande, les questions qui etaient en jeu et la nature de leur reponse a ces
requetes, non seulement comme element du renouvellement des licences, mais
encore pour qu'on puisse juger des modifications a apporter A ]'application des
principes .

La publicite generale en faveur des produits

Certains economistes estiment que les fortes depenses publicitaires des
grandes societes accroissent la differenciation des produits (ou des vendeurs)
d'une industrie et creent ainsi des barrieres a I'entree . On fait aussi valoir
l'opinion qu'il s'agit la d'une maneeuvre concurrentielle pour aider les nouvelles
entreprises a se tailler une place dans l'industrie et abaisser ainsi les barrieres a
1'entree. Les tenants de cette derniere these citent certains facteurs a 1'appui de
leur opinion ; ainsi, disent-ils, on fait plus de publicite aux nouveaux produits
qu'aux anciens ; en general, les petites entreprises d'un secteur font plus de
publicite que celles qui detiennent la plus grande part du marche .

La critique est encore plus justifiee Iorsque des oligopolistes qui vendent
des produits essentiellement homogenes tentent de les differencier par une
publicite compensatoire destinee a leur assurer des debouches . La publicite
fournit sans doute aux consommateurs une foule de renseignements sur 1'achat
et les produits, mais cette source d'information n'est ni objective ni ponderee ; il
nous paralt donc imperieux d'offrir au public des donnees plus completes sur
I'eventail des prix et des marchandises . De Iouables efforts sont faits dans cc
sens grace aux publications comme les Consumer Reports, aux organismes
comme I'Association canadienne des consommateurs, et aux innovations telles
que la diffusion des prix comparatifs des supermarches sur les reseaux de
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teledistribution . Mais il reste beaucoup a faire et il faudra d'autres interven-
tions pour diversifier le choix de produits, de prix et de services offert aux
consommateurs et pour que ceux-ci aient moins a s'en remettre uniquement a
la publicite .

La publicite generale en faveur des produits est aussi critiquee pour son
mauvais gout, 1'exploitation des enfants, la faqon dont elle perpetue les
stereotypes et les faux espoirs qu'elle nourrit . On a beaucoup blame la publicite
fondee sur le mode de vie, laquelle, dit-on, reflete mal les valeurs de la societe
et risque meme de les modifier . Apres avoir examine une semaine de publicite
televisee en Amerique du Nord, 1'eminent analyste Erich Fromm a conclu que
1'essentiel du message qui lui avait ete implicitement communique etait le
suivant : a . . . faisons tout notre possible pour en avoir davantage, et non pour
valoir davantage . »

Ce probleme presente toutefois une autre face : c'est la publicite en faveur
des produits qui assure la majeure partie de leurs revenus aux journaux, aux
revues et a la radiotelevision privee, et on n'a encore trouve aucun substitut
acceptable sur le plan social ou politique . Or, les media prives sont indispensa-
bles au genre de societe que les Canadiens semblent souhaiter . S'ils peuvent,
apparemment, s'accommoder de restrictions selectives imposees a certains
types de publicite, des contraintes generales seraient tres nefastes et menace-
raient la multiplicite, traditionnelle chez nous, des sources de nouvelles et
d'information . Ces contraintes pourraient aussi faire obstacle a la promotion de
nouveaux produits et services et elever des barrieres a 1'entree en faveur des
firmes et des produits existants . C'est pourquoi, bien que conscients des graves
incidences que peut avoir 1'abondante publicite des grandes societes, surtout
lorsqu'elle prone directement ou implicitement un certain « mode de vie p,
nous ne voyons pas de moyen facile ou equitable de la limiter .

L'influence des societes sur I'opinion publique
En etudiant les conglomerats, la commission a constate que l'on se preoccu-

pait beaucoup du fait que I'opinion publique pouvait etre influencee de faqon
particuliere lorsque des journaux ou des stations de radio ou de television sont
aux mains de societes ou de particuliers qui possedent d'autres entreprises
industrielles ou commerciales . En l'occurrence, ceux qui controlent les media
pourraient etre enclins, dit-on, a influer sur les opinions exprimees ou sur le
choix des nouvelles a publier . Nous rappelons trois cas ou cette situation s'est
presentee chaque fois dans des circonstances particulieres .

11 y a d'abord le cas de Power Corporation of Canada, Limited ou plus
exactement de Paul Desmarais et des societes par l'intermediaire desquelles il
domine Power Corporation ainsi que les journaux montrealais La Presse et
Montreal Matin, le Nouvelliste (Trois-Rivieres), La Voix de 1'Est (Granby) et
La Tribune (Sherbrooke) . Paul Desmarais a aussi, comme nous I'indiquons au
chapitre VII, des relations financieres avec des societes et des particuliers qui
ont la maitrise de journaux et de stations de radio et de television a Causapscal,
Carleton, Shawinigan, Kingston, Peterborough, et ailleurs . C'est toutefois a La
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Presse qu'il est- le plus etroitement relie ; il en detient le controle en vertu d'une
Ioi speciale du Quebec depuis 196 7 .

Cette influence de Desmarais a suscite certaines controverses au Quebec
et a fait l'objet d'un examen approfondi par un comite de l'Assemblee
nationale . II a parle, a nos audiences, de son role dans La Presse et des mesures
prises pour sauvegarder I'independance de I'editeur et des journalistes . La
commission est an courant des avis exprimes a cc sujet par Claude Ryan,
editeur et redacteur du Devoir, lequel a temoigne en cour, a titre d'expert, dans
une affaire tout a fait distincte, ainsi que devant un comite du Senat . Nous
avons egalement commande une etude speciale du cas de La Presse ; les auteurs
de cc document, que nous publions separement, n'ont decele aucun motif
d'inquietude, si ce n'est que toute concentration de la propriete d'un journal
ouvre la porte a la partialite au niveau editorial .

Le deuxieme cas concerne 1'emprise exercee sur cinq quotidiens anglopho-

nes du Nouveau-Brunswick par K . C. Irving et sa famille, qui dirigent aussi
bon nombre d'entreprises industrielles et commerciales dans la province .
Certaines societes du groupe Irving ont ete accusees, en vertu de la Loi relative
aux enquetes sur !es coalitions de detenir au Nouveau-Brunswick le monopole
de la production et de la vente des quotidiens de langue anglaise et declare
coupable par le juge Robichaud de la division du Banc de ]a Reine de la Cour
supreme du Nouveau-Brunswick, dont le verdict a ete ulterieurement revoque
par la Cour d'appel de la province . La Cour supreme du Canada a confirme
cette annulation .

Bien des faits pertinents et des conflits d'interets en puissance ont ete mis
en evidence au cours du proces . A remarquer, toutefois, que si le juge a declare
1'accuse coupable d'avoir cree un monopole, il ne s'est pas moins dit persuade
que Irving et sa famille n'intervenaient pas dans la presentation des nouvelles
ou la politique editoriale des journaux et qu'ils avaient conserve les editeurs en
place ou nomme des successeurs competents et sans parti pris manifeste . Reste
que les possibilites d'abus existent, comme dans le cas de La Presse .

Le troisieme cas a trait a la radio et concerne l'influence determinante
exercee par Argus Corporation Limited sur Standard Broadcasting Corpora-
tion Limited . Argus a acquis des interets preponderants dans Standard
en 1946. Comme nous 1'avons note au chapitre vii, Standard possede la
grande station radiophonique privee CFRB a Toronto . En 1960, elle est
devenue proprietaire a Montreal d'une importante station radiophonique de
langue anglaise, CJAD, et a etabli peu apres des stations FM a Toronto et
Montreal, avec I'approbation du Bureau des gouverneurs de la radiodiffusion .
Pour mieux eclairer le cas, mentionnons que des personnes associees a Argus
ont tente sans y parvenir de mettre la main sur le Globe and Mail de Toronto
en 1955 et qu'une autre tentative a ete faite en 1956 pour faire mainmise sur le
Star, sans plus de resultats .

Argus tenta d'acquerir a Toronto une licence de television par l'entremise
de Standard, mais se desista en face de la lenteur du CRTC a approuver sa
demande; fidele a sa volonte de decourager la concentration des media, celui-ci
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a egalement empeche Argus d'acheter deux stations radiophoniques a Hamil-
ton . Toutefois, en 1974, le CRTC a permis a Standard de se rendre maitresse
de Bushnell Communications Limited qui avait la haute main sur CJOH,
station de television d'Ottawa, sur deux stations-relais a Cornwall et Deso-
ronto, et sur un reseau de cablodistribution dans la capitale nationale et les
alentours . En depit de la vive opposition des actionnaires minoritaires, le
CRTC a fini, conformement a sa politique habituelle, par contraindre Bushnell
a se dessaisir des reseaux de cablodistribution . Malgre les tres lourds investisse-
ments de Argus dans d'autres secteurs de I'industrie et du commerce, le Conseil
ne semble pas s'etre soucie de 1'emprise grandissante de cette societe sur
d'importantes stations de radiodiffusion .

La politique du CRTC

Le CRTC affirme s'etre efforce d'empecher ce qu'il tient pour une
concentration abusive de la propriete et du controle des media . Selon lui, il faut
dissocier la propriete et le controle des entreprises de radiodiffusion de la
propriete et du controle des journaux, sauf dans des cas particuliers . II s'oppose
egalement en principe a cc que ceux qui controlent les stations de television
possedent et controlent les reseaux de cablodistribution . Le Conseil s'est aussi
efforce, dans le domaine de la radiodiffusion proprement dite, de favoriser la
propriete et la participation communautaires, de ne pas permettre qu'un meme
groupe ait la haute main sur plus d'une station du meme reseau et, en general,
d'eviter qu'une seule societe ou un seul groupe de societes domine un secteur en
y possedant plusieurs stations . Dans 1'execution de son programme, il s'est
heurte a des difficultes decoulant de la necessite de transferer, sous I'empire de
la Loi sur la radiodiffusion, la propriete et la maitrise exercees par des societes
sous controle etranger, car il a fallu trouver des acheteurs capables d'atteindre
des normes de service acceptables .

Dans un enonce de principes publie en aout 1968, le CRTC a annonce
qu'avant d'approuver I'acquisition de stations de radiodiffusion, il lui fallait
examiner entre autres le degre de participation a d'autres entreprises commer-
ciales susceptibles d'influer sur le rendement des stations de radiodiffusion .
Rares sont les cas ou ce facteur semble avoir pese sur les decisions, si ce n'est,
peut-etre, le refus oppose a la societe Campeau qui, en 1974, a voulu se porter
acquereur de Bushnell Communications et de sa station de television d'Ottawa .
Le Conseil a alors « pris bonne note de l'inquietude exprimee par les interve-
nants a propos de conflits d'interets qui pourraient surgir entre les objectifs
d'une societe engagee dans le developpement et la gestion de biens immobiliers
et les responsabilites qui incombent aux radiodiffuseurs aux termes de la Loi
sur !a radiodiffusion » et il ajoutait :« De I'avis du Conseil, les representants
de Campeau n'ont pas suffisamment tenu compte de ces preoccupations .» Dans
cc cas, les conflits d'interets possibles etaient clairs et nets, mais le Conseil n'a
invoque cc motif qu'en second lieu apres avoir affirme que la societe Campeau
n'avait pas pris les mesures qu'il fallait, ni fait de projets suffisants, pour
s'acquitter des obligations et attributions propres a I'exploitation des diverses
entreprises de radiodiffusion qu'elle se proposait d'acquerir .
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Bien que nous ayons fait une certaine recherche sur la concentration de
puissance commerciale decoulant de la possession de chaines de journaux, nous
n'avons pas analyse le sujet a fond . II a fait I'objet d'une etude poussee au
Senat, en 1970, par le Comite special d'etude sur les communications de masse
(rapport Davey) ; celui-ci a abouti a la conclusion que les arguments militant
pour ou contre les chaines de journaux s'equilibrent on ne peut mieux . Puis, le
Comite a recommande la creation d'un conseil de surveillance de la propriete
de la presse qui aurait pour mission d'approuver ou de rejeter les fusions ou
acquisitions de journaux et periodiques ; il a suggere aussi qu'on tienne toutes
les operations visant a accroitre le degre de concentration, dans ce domaine,
pour prejudiciables a l'interet public jusqu'a preuve du contraire .

Le rapport concluait que, des 116 quotidiens que comptait le Canada en
1970, 77 etaient domines en tout ou en partie par des chaines de journaux .
Notre enquete a revele qu'il y avait au pays, en 1976, 115 quotidiens dont 80
etaient aux mains de chaines . La tendance au controle, par les chaines, des
quotidiens des principales villes du Canada semble avoir pratiquement disparue,
en raison surtout du manque d'interet economique que presentent les quelques
rares journaux independants qui restent . Mais a longue echeance, la tendance a
faire mainmise sur les petits quotidiens et hebdomadaires locaux continuera
presque certainement a se manifester, par suite surtout des economies d'echelle
realisables et de la facilite qu'ont les chaines a financer ces acquisitions .

C'est en regard de certaines tendances generales de 1'industrie qu'il faut
considerer I'evolution de la propriete des journaux . Depuis les annees vingt, le
nombre des villes canadiennes ou paraissent deux quotidiens ou plus dependant
de proprietaires differents n'a cesse de decroitre .

II y a lieu de faire observer, en outre, que bien des journaux canadiens, et
surtout les quotidiens des grandes villes, sont des entreprises fort rentables . Le
rapport Davey affirme qu'au cours de la periode anterieure a 1970 « la presse
quotidienne et la radiodiffusion accusent, dans 1'ensemble, de tres bons benefi-
ces » . Mais il ajoute que ces benefices ne semblent pas se traduire par de
meilleurs resultats et c'est surtout cette absence de qualite qui fait l'objet de ses
critiques .

La principale menace a 1'industrie du quotidien est d'ordre technologique;
il lui est difficile de suivre sur son terrain la cablodistribution, capable de livrer
quantite de reclames et de nouvelles beaucoup plus vite et a meilleur compte
qu'un journal . Il se pourrait que d'ici dix ans, dans bien des grandes villes, elle
ait supplante la presse ecrite comme principal vehicule des annonces classees,
qui rapportent pres de 30 % des benefices des quotidiens . De 30 a 50 % de
ceux-ci ne seraient plus alors rentables et cela explique, en partie du moins,
pourquoi la tendance a la fusion et a ]'expansion de nos grands quotidiens
locaux se manifeste actuellement par un essai de noyauter, a la fa qon d'un
conglomerat, les communications non ecrites .

Les decisions prises par le CRTC indiquent qu'il a adopte, aux termes de
la Loi sur la radiodiffusion, un programme logique visant a restreindre la
concentration du pouvoir dans les media ; mais encore faut-il trouver des
proprietaires possedant leS capitaux et la volonte necessaires pour proteger la
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qualite des services de radiodiffusion . Le Conseil semble s'etre assure que les
conflits d'interets de la part d'actionnaires majoritaires qui ont aussi de gros
interets dans le commerce ou l'industrie n'etaient pas assez graves pour qu'on
les empeche d'acceder au controle de certaines stations . A notre connaissance,
As ne se sont jamais comportes de maniere a justifier leur exclusion generale . II
nous semble qu'a I'heure actuelle, cc qui importe le plus du point de vue de
1'interet public, c'est I'invasion de certains media par d'autres et la 'possession
de certains moyens d'information par des groupes industriels ou commerciaux ;
cc sont la, a notre avis, les domaines qui doivent retenir notre attention .

Bien que nous n'appuyions pas 1'idee de creer un conseil de surveillance de
la propriete de la presse, il faudrait, a notre avis, etudier la possibilite de
permettre au CRTC non seulement d'empecher, le cas echeant, la presse ecrite
d'etendre son emprise sur les media electroniques, comme elle le fait deja, mais
encore d'empecher ces derniers d'acquerir ou de controler les principaux media
imprimes, ce que le Conseil ne peut tout au plus faire actuellement que par des
voies detournees, si tant est qu'il puisse intervenir .



Chapitre x v

Taille des entreprises
et conditions de travail

Dans le present chapitre, nous cernons cinq des principaux problemes qui
concernent I'emploi et nous les envisageons par rapport a la concentration des
entreprises . La plupart des Canadiens conviendront, croyons-nous, qu'a I'excep-
tion du chomage, il s'agit bien des problemes actuels les plus importants pour le
monde du travail . Le rapport entre la taille ou la concentration des entreprises
et les taux de chomage a ete etudie d'une faqon approfondie au Canada et
ailleurs, sans qu'on ait pu aboutir, toutefois, a des resultats vraiment con-
cluants . Tout le monde s'accorde a reconnaitre I'existence et I'importance des
problemes sur lesquels nous nous penchons ici, mais leurs causes et les solutions
possibles font l'objet de beaucoup moins d'unanimite . En presence de theories
divergentes, il arrive souvent que les donnees precises sur ces questions soient
insuffisantes pour appuyer des recommandations dans un sens ou dans I'autre .

Le premier probleme que nous examinons est celui des chances egales en
matiere d'emploi . Quelle est ]a nature et l'importance de la discrimination dans
I'embauchage ou I'avancement au sein d'une entreprise? On a pretendu qu'au
Canada les femmes, les francophones, les autochtones et les gens d'origines
ethniques, raciales ou religieuses particulieres ne jouissent pas de chances
egales, que ces personnes ont plus de difficulte a se trouver du travail,
obtiennent les emplois les moins interessants, sont moins remunerees a travail
egal, ont moins de chances d'avancement et sont les premieres a etre conge-
diees . Nous examinons certains faits et cherchons surtout a determiner si les
tres grandes entreprises sont plus portees ou moins portees que les autres
employeurs des secteurs prive et public a pratiquer ce genre de discrimination .

Le deuxieme probleme etudie est celui de la remuneration et des autres
avantages . Les niveaux de salaire et les avantages sociaux offerts aux employes
different-ils sensiblement selon la taille des entreprises ?

Le troisieme probleme est celui de la sante et de la securite au travail . Ces
dernieres annees, les Canadiens deviennent de plus en plus conscients des
nombreux dangers que presentent pour la sante certains types d'emplois . Les
gros employeurs se preoccupent-ils plus ou moins que les autres de determine r
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et d'eliminer les risques d'accidents et de nocivites? Se laissent-ils distancer par
les autres employeurs et groupes d'interets ou battent-ils la marche en cc qui
touche la sante? `

Le quatrieme probleme est celui de 1'alienation du travailleur . Obtenir et
conserver un emploi, gagner un salaire equitable et s'assurer une certaine
securite financiere : voila cc qu'ont recherche, de tout temps, la plupart des
gens . Que ces avantages soient devenus insuffisants est peut-etre une marque
de I'evolution des societes industrielles . Pour bien des travailleurs, il ne suffit
plus d'obtenir I'argent et la securite necessaires pour jouir de la vie en dehors
de leur emploi ; its veulent que celui-ci leur apporte des satisfactions et des
compensations autres que monetaires . De leur cote, bien des sociologues
soutiennent que, dans les societes modernes, le travailleur est intrinsequement
aliene, n'eprouve aucun sentiment de fierte, aucun sens de la participation ou
de ]'engagement personnel, et a plutot le sentiment d'etre un objet qu'on
exploite au gre des exigences impersonnelles du march6 et de la technologic .
Nous tentons d'apprecier les donnees disponibles sur cette delicate question .

Le cinquieme probleme est celui du pouvoir et de l'influence qui s'exercent
dans le milieu de travail . Pour certains, les problemes que nous avons cernes
jusqu'ici sont en eux-memes moins importants que les procedes qui les susci-
tent . Selon eux, quelque satisfaisantes que soient les conditions de travail, le
systeme demeurera foncierement injuste tant que 1'employeur pourra les
modifier a sa guise . Ces critiques du systeme insistent sur la necessite d'un
pouvoir compensateur, traditionnellement exerce par les syndicats et par I'Etat .
Nous examinons brievement quelques-unes des questions complexes qui se
posent dans cc contexte . Les grandes entreprises dominent-elles les syndicats,
comme I'ont pretendu plusieurs temoins, ou est-ce plutot I'inverse? Ou bien
constate-t-on un juste equilibre entre les pouvoirs? Nous examinons plusieurs
questions qui ont pris de l'importance du fait qu'en 1975 et 1976, le Canada a
connu la plus forte proportion de temps perdu a cause des greves . Les grandes
entreprises sont-elles plus susceptibles que les petites de subir des greves? Les
greves sont-elles de plus longue ou de plus courte duree dans Ies grandes
entreprises? L'agitation ouvriere, au Canada, est-elle liee au degre de concen-
tration des entreprises ?

Pour nous aider a mieux saisir le rapport entre la taille des entreprises et
les politiques en matiere de ressources humaines, la commission a fait faire des
etudes sur quatre sujets particulierement importants . Menees par John W.
Gartrell, Victor V . Murray et David E. Dimick, Terrence H . White et le
Niagara Institute, ces etudes sont decrites ci-apres et publiees en meme temps
que le present rapport . Nous avons aussi demande a Donald P . Warwick et
John G . Craig de rediger un memoire . Presente lors de nos audiences publi-
ques, cc document cerne les plus importants problemes sociaux decoulant de la
concentration des entreprises, explique les themes et les hypotheses les plus
couramment traites, a cet egard, dans les ouvrages canadiens, et apprecie la
valeur des recherches et des donnees a I'appui de ces themes et de ces
hypotheses .
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La repartition de I'emploi
Nous avons essaye de determiner, clans nos recherches, quelle proportion

de la main-d'ceuvre est employee par des entreprises de tailles differentes ou
dans des secteurs de forte concentration economique . Si la taille ou la concen-
tration (de quelque faron qu'on les definisse) influe sur les problemes relatifs
au travail, clans quelle proportion la main-d'ceuvre en souffre-t-elle ?

Le probleme peut paraitre evident, mais il est difficile d'obtenir les
donnees pertinentes . Statistique Canada repartit la population active par
secteur industriel et par categoric d'emploi settlement, mais non scion la taille
ou le degre de concentration des entreprises . Les meilleurs chiffres disponibles
portent sur 1973 et ont trait a la repartition des employes scion la taille de
1'etablissement (ou de 1'usine) . 11 existe certainement un rapport entre la taille
de 1'usine et la taille de 1'entreprise ou le degre de controle qu'exerce une firme
donnee dans un secteur industriel, mais il n'est pas du tout precis . Aussi, le
tableau 15 .1 qui suit donne-t-il a peine une We de la proportion de la
main-d'ceuvre employee par les plus grandes entreprises .

En 1973, environ 17 % de la main-d'oeuvre, employee dans le secteur
manufacturier, au Canada, eeuvrait clans des etablissements comptant plus de
1 000 employes, tandis que les etablissements de moins de 200 employes
groupaient environ 46 % de 1'effectif ouvrier (tableau 15 .1) . Depuis les annees
cinquante, la proportion des employes travaillant dans les entreprises de petite
et grande tailles a subi une legere baisse, tandis qu'elle a accuse une faibl e

Tableau 15 . 1

Repartition des employes du secteur manufacturier selon la
taille des etablissements au Canada, de 1949 a 1973

(en pourcentage )

Repartition des employe s

1949 1955 1961 1964 1968 1970 1973

Taille de
1'etablissemen t

1-49* employes 23 22,1 21,2 19,6 18,2 17,8 16,6
de 50 a 99 11,3 11,1 12,4 11,7 11,5 11,6 11,2
dc 100 a 199 13,3 12,6 13,9 14 14,4 15,2 15,4
de 200 a 499 18,2 17,6 19,1 19,4 19,9 19,9 21,9
de 500 a 999 lr 33,4 12,9 12,4 12,7 12 12,4 1 3
1 000 ou plus ~ 22,5 17,1 18,5 19,5 18,4 17,3
Sicge social, servic e
des ventes et autres
unites de travail 0,8 1,2 4 4,1 4,5 4,7 4, 3

Source : Statistique Canada, cat . no 31 .210 .
` Les donnees pour 1949 et 1955 sont peut-@tre legerement faussees en raison de l'inclusion de

proprietaires et d'associes .
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augmentation chez les entreprises de taille moyenne . Malgre I'absence de
donnees au niveau de 1'entreprise, il est probablement juste de dire que, au
Canada, seulement 15 % ou moins de la main-d'eeuvre des industries manufac-
turieres travaille pour les entreprises du secteur prive qui comptent plus de
5 000 employes .

II est tentant de conclure de ces chiffres que le comportement des plus gros
employeurs vis-a-vis de leurs employes n'importe qu'assez peu, que c'est celui
des petites entreprises privees et des organismes du secteur public qui compte
vraiment . Toutefois, les gros employeurs du secteur prive influent d'une fagon
determinante sur les pratiques en matiere de relations de travail dans leurs
secteurs respectifs et dans 1'ensemble du pays . Ils ont des usines generalement
importantes en plusieurs endroits et exercent souvent ainsi une influence
preponderante sur la qualite de la vie dans certaines localites ou regions
particulieres .

Chances egales en matiere d'emplo i
Dans le monde du travail, il y a deux principes sur lesquels la plupart des

gens s'accordent generalement : I'aptitude a executer un certain travail doit
etre l'unique critere de I'embauchage, de la remuneration et de 1'avancement,
et il est par consequent injuste de refuser un emploi ou de l'avancement, ou de
payer un salaire inferieur a cause de la race, du sexe, de l'origine ethnique, de
la religion ou d'autres particularites qui n'ont rien a voir avec la competence
requise pour assurer un travail satisfaisant . (Bien des conventions collectives
prevoient que I'anciennete servira de critere pour determiner I'avancement .
Dans ces cas, I'anciennete supplee a la competence ; selon les syndicats,
1'employe qui a le plus d'anciennete est ordinairement le meilleur . )

Malgre ces principes, il a ete amplement demontre que la discrimination
dans 1'emploi est encore largement repandue dans notre societe . Le memoire
remis a la commission par Warwick et Craig en cite des exemples precis .
L'objet du present rapport n'est pas de reprendre ces chiffres et ces etudes .
Nous affirmons simplement qu'il existe des donnees statistiques etablissant que
de tout temps :

• A travail egal, les femmes ont en general ete moins bien remunerees et
ont eu moins de chances d'etre choisies pour occuper des postes de
direction . C'est cc que revelent les chiffres reproduits dans Les femmes
dans la population active-Faits et donnees-1976, publie par le
ministere federal du Travail . L'etude qu'ont effectuee Murray et
Dimick pour notre commission a demontre que sept femmes seulement
sont au nombre des 483 membres des trois paliers superieurs de
direction dans les 20 grandes et moyennes entreprises canadiennes qu'ils
ont etudiees ;

• Les francophones, dans les entreprises dirigees par des anglophones au
Quebec, sont sous-representes aux paliers superieurs de direction et dans
les emplois de specialistes et de techniciens ;
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• Les immigrants de fraiche date, en particulier ceux qui ne sont pas
originaires du Royaume-Uni et des pays de I'Europe septentrionale, ont
moins de chances d'obtenir un emploi stable et sur, font l'objct de
discrimination en matiere de salaires et sont moms susceptibles de
s'elever aux echelons superieurs de la direction . II en est de meme pour
les autochtones . Mcme si cela est moins courant qu'autrefois, ill ressort
des faits que Ies juifs et les membres d'autres groupes religieux minori-
taires font encore 1'objet de discrimination ;

• Les personnes physiquement ou mentalement handicapees ont moins de
chances de se trouver un emploi, meme s'il n'existe aucun rapport entre
le poste convoite et leur etat .

La faible representation de certains groupes au sein de la population active
est souvent attribuee, clans les ouvrages specialises, non pas a la discrimination
a 1'endroit de groupes determines, mais aux origines et aux aspirations culturel-
les des membres de ces groupes, a leur degre de scolarite et a leur manque
d'experience dans certains domaines et activites . Ces differences d'antecedents
influent sur la decision de 1'employeur d'embaucher et d'accorder de I'avance-
ment en fonction de la formation et de la competence professionnelle . Les
quelques donnees recueillies semblent indiquer que, dans la plupart des cas, ces
considerations sont probabiement a l'origine de la « discrimination » .

Nos propres etudes et I'examen des ouvrages sur cc sujet n'ont fourni
aucune preuve probante de la propension des tres gros employeurs a pratiquer
plus ou moins que d'autres la discrimination . Les economistes Walter Haessel
et John Palmer ont etudie le rapport qui existe entre la concentration des
entreprises et les pratiques discriminatoires . Ils soutiennent que plus une
entreprise s'approche du controle monopoliste des marches sur lesquels elle est
active, plus elle fait, dans 1'embauche, de distinctions injustes a I'egard des
personnes defavorisees . Selon eux, tous les employeurs pratiquent la discrimi-
nation quand ils en ont la possibilite, mais plus une firme domine, plus elle peut
se permettre les disparites de traitement . Haessel et Palmer presentent, a
I'appui de leur modele, des donnees tirees du recensement americain ; il y a,
semble-t-il, un rapport negatif entre les concentrations de quatre entreprises
clans divers secteurs industriels et les pourcentages de femmes et de noirs
americains clans des emplois determines . Ils reconnaissent, toutefois, que la
correlation etablie entre ]a concentration industrielle et la discrimination aurait
pu exister pour des raisons autres que la conjugaison supposee du pouvoir et
des prejuges des employeurs fondes sur le sexe ou l'origine raciale . A titre
d'exemple, ils ne font pas entrer en ligne de compte la variable de la
technologic et la possibilite que les secteurs industriels plus concentres soient
davantage axes sur Ia technologic . La technologic dominante dans un secteur
industriel influe fortement sur les aptitudes et les connaissances qu'exigent les
employeurs . Dans la mesure ou les femmes ou les noirs americains n'ont pas
acquis les qualites requises pour exercer telle ou telle fonction en raison de la
discrimination sociale hors du milieu de travail, ils n'auront pas la competence
necessaire pour travailler clans cc secteur industriel .
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Si Pon accepte au depart que les membres des groupes defavorises ne
jouissent pas de chances egales en matiere d'emploi du fait qu'ils n'ont pas la
preparation voulue pour remplir certaines fonctions, la responsabilite d'amelio-
rer leurs chances incombe nettement aux institutions comme I'ecole et 1') ✓ tat,
ainsi qu'aux media d'information, qui devraient encourager les defavorises a
s'ecarter des taches stereotypees et susciter en meme temps des attitudes
favorables au sein de la population en general et, enfin, il va sans dire, au
premier interesse, c'est-a-dire le membre du groupe minoritaire . Mais les
grandes entreprises, meme si elles ne sont pas la cause d'une part dispropor-
tionnee de discrimination, sont particulierement en mesure d'aider a corriger
les situations de cc genre . Parce qu'elles emploient un grand nombre de
personnes, leurs pratiques en matiere d'embauche sont susceptibles d'etre plus
efficaces et mieux connues que celles des petites entreprises . Dans les secteurs
ou elles battent la marche sur le plan de la gestion, leurs politiques en matiere
de personnel ont egalement plus de chances d'etre imitees .

Le role des grandes entreprises a ete illustre dans plusieurs des etudes
preparees pour la commission . Murray et Dimick ont entrepris une analyse des
similitudes et des differences entre les pratiques d'embauche de 10 tres grandes
firmes ayant 6 000 employes ou plus, puis de 10 petites entreprises comptant de
450 a 5 500 employes, les grandes et les petites entreprises etant groupees dans
des secteurs industriels allant de 1'exploitation miniere a la fabrication, en
passant par le commerce de detail . Des entrevues ont ete menees aupres de 150
directeurs du personel, gestibnnaires et delegues syndicaux . Simultanement, le
Niagara Institute a entrepris une etude sur les questions generales d'attitudes
et d'initiatives dans le domaine de la responsabilite sociale des entreprises .
L'institut a adopte la methode du sondage par courrier, faisant parvenir un
questionnaire a 1 083 firmes dont le chiffre d'affaires annuel etait d'au moins
10 millions de dollars ; il en a obtenu 284 reponses utilisables . Les questions
portaient sur un certain nombre de sujets afferents aux relations avec les
employes et a la societe en general . Les reponses ont ete analysees en fonction
du nombre d'employes et du revenu annuel brut des employeurs .

Les etudes de Murray et Dimick et du Niagara Institute, et plusieurs
memoires soumis par des entreprises, indiquent que I'on s'efforce d'accroitre le
nombre des femmes aux paliers de la direction, de repandre l'usage du frangais
dans les entreprises dirigees par des anglophones au Quebec et d'augmenter le
nombre des employes francophones aux postes de commande de ces entreprises
et, dans certains cas, d'ouvrir des possibilites d'emploi aux personnes handica-
pees . Toutefois, une seule des firmes etudiees par Murray et Dimick (une
importante banque a charte) avait institue un programme special de formation
a I'intention des jeunes issus de families vivant dans un etat de pauvrete et de
chomage chroniques . Cette banque a essaye en vain d'obtenir la participation
d'autres banques et institutions financieres a ce programme .

En resume, la documentation sur 1'egalite des chances dans 1'emploi revele
que la discrimination est un phenomeme assez repandu, mais qu'elle est
peut-etre fondee surtout sur les differences d'antecedents et d'aspirations
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d'ordre culturel et scolaire . II n'existe pas de preuve que les gros employeurs
sont plus ou moins susceptibles que les petits employeurs de pratiquer la
discrimination, et les grandes societes s'efforcent actuellement de corriger
certaines disparites de traitement ; toutefois, ces efforts n'occupent pas un rang
tres eleve clans la liste des priorites de nos entreprises .

Le salaire et les autres avantages
Le niveau de la remuneration et les autres avantages tires d'un emploi

constituent une preoccupation fondamentale pour la plupart des travailleurs
canadiens . Les donnees recentes sur cc sujet proviennent de I'enquete de
Statistique Canada sur le cout de la main-d'oeuvre en 1976 (tableau 15 .2) .
Nous y trouvons, pour la premiere fois, une tabulation s'appliquant a tous les
secteurs industriels, etablie d'apres un releve effectue aupres de 6 975 usines
ou etablissements . De nouveau se pose le probleme de I'absence de donnees en
fonction de la taille des entreprises ; on ne peut donc attribuer ces resultats aux
gros employeurs que d'une faqon generale .

Les entreprises ayant plus de 200 employes paient ordinairement plus par
employe en remuneration totale et en particulier en conges payes, en cotisations
aux regimes de retraite, d'assurance-vie et d'assurance-sante, que toute autre
categorie d'entreprises . Les ecarts les plus marques apparaissent entre les
grandes et moyennes entreprises d'une part, et les petites d'autre part . Dans ce
releve, les entreprises de 19 employes et moins ne peuvent etre considerees
comme representant bien les petites entreprises, car ce sous-groupe comprend
une forte proportion de firme qui font elles-memes partie d'entreprises plus
vastes .

Ces constatations generales s'appuient sur une ventilation par classifica-
tion d'emplois, qui indique egalement une remuneration totale plus elevee dans
les grandes entreprises que dans les petites . Dans presque toutes les 30
classifications d'emplois qui ont ete mesurees, les travailleurs des etablisse-
ments employant moins de 100 personnes gagnaient moins que ceux des
etablissements ayant de 100 a 499 employes, et ces derniers gagnaient moins
que ceux des etablissements de 500 employes ou plus, toujours pour un travail
analogue. Des exemples tires de cinq des 30 secteurs industriels analyses
figurent au tableau 15 .3 .

Ces constatations sont appuyees, au niveau de I'entreprise, clans 1'6tude de
Murray et Dimick sur les politiques de personnel des firmes de grande et de
moyenne taille . Ces chercheurs ont examine le rapport entre la taille de
I'entreprise et les salaires payes dans huit categories communes d'emplois par
10 paires de firmes, grandes et petites, de differents secteurs industriels . Ils ont
constate que les salaires payes par les grandes entreprises sont legerement plus
eleves pour six des sept emplois comparables et que les grandes firmes ont
tendance a verser des indemnites superieures a la moyenne .

11 existe peu d'etudes sur le rapport entre les taux de salaires et le degre de
concentration du marche d'un produit . Les comparaisons de divers coefficients
de concentration et des salaires annuels moyens dans des secteurs industriels
comparables, etablies par notre personnel de recherche, revelent un rapport
faible mais reel entre le degre de concentration d'un secteur industriel et le
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salaire annuel moyen en 1970 . Mais c'est peut-etre que le coefficient de
capitaux engages joue a titre de variable . Par consequent, il se peut que plus le
coefficient de capitaux engages est eleve, plus le taux des salaires s'accroit .

Une etude effectuee par J . C. H . Jones et L . Laudadio de I'Universite de
Victoria, sur les differences de salaires ainsi que les imperfections du marche,
et fondee sur des donnees canadiennes pour les annees 1965 et 1969, montre
que la presence des syndicats fait varier les niveaux de salaire . Ces deux
chercheurs estiment que c'est la conjugaison de la presence des syndicats et la
forte concentration qui explique le mieux les niveaux de salaire . Its sont partis
du principe que le pouvoir syndical et 1'emprise sur le marche contribuent
davantage a augmenter le niveau des salaires (valeur du produit marginal du
travail) que la moyenne des salaires dans 1'industrie ou le metier concernes . Le
personnel de la commission a tente de verifier cette hypothese, mais les donnees
sur la syndicalisation sont presentees au Canada d'une fa~on telle qu'il est
impossible d'en tirer des conclusions sures . En examinant le rapport entre la
taille de 1'entreprise et les salaires et autres avantages, une seule conclusion
apparait avec certitude : les plus grandes firmes semblent accorder des remune-
rations totales plus elevees que les petites ou moyennes entreprises, mais les
causes et les rapports de cette situation avec la concentration de I'industrie
demeurent incertains .

Tableau 15 . 3

Taux des salaires et traitements selon la taille de 1'etablissement
Industries selectionnees au Canada ,

le IeC octobre 197 5

Industrie - Emploi

Salaire horaire
Taille de 1'etablissement

(nombre d'employes)

500 et de 100 de 1
plus a 499 a 99

Produits chimiques industriels - operateur, 6.95 6.25 5.57
classe A (homme )

Produits chimiques industriels - soudeur ,
entretien 7.01 6.79 6.77

Raffineries de petrole - conducteur de
bruleur (hommc) 6.62 6.49 n.d .

Rafftneries de petrole - chauffeur de
camions lourds et legers (homme) 5 .84 5.76 n.d .

Fer et acier - travailleur non prepose
a la production (homme) 5.51 4.33 4.33

f'abrique de sacs - operatrice de
machine a sacs (femme) 4.39 4.47 3.44

Fabrique de sacs - cartonnier (homme) 6 .12 4.85 4.43
Scieries - trieur de bois de sciage (homme) n .d. 5.50 5.05

Source : Recherche par le personnel de la Commission royale d'enque te sur les groupements
de societes.

' n .d . : non disponible .
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La sante et la securite des employes
Les niveaux acceptables de danger au travail et Ies principes d'ordre social

concernant ]'obligation de l'employeur de veiller a la sante de ses employes font
sans cesse l'objet de nouvelles definitions . Au xtx° siecle et au debut du xxc, on
estimait, de fagon generale, que 1'ouvrier devait veiller lui-meme a sa propre
securite . La notion scion laquelle 1'employeur est responsable de la securite de
I'employe n'a vraiment commence a recueillir des appuis au Canada qu'avec
]'introduction de lois sur les accidents du travail vers 1910 . Nous ne sommes
devenus conscients que vers 1960 des dangers que presentent pour la sante un
grand nombre de produits chimiques, de gaz et autres substances, ainsi que de
methodes de travail naguere peu suspectes . Jusqu'a tout recemment, par
exemple, on estimait pouvoir utiliser n'importe quelle substance jusqu'a cc qu'il
flit etabli qu'elle etait dangereuse . La tendance actuelle est plutot de ne pas
utiliser une substance, quelle qu'elle soit, tant qu'elle n'a pas ete analysee et
reconnue comme inoffensive . Notre propos n'est pas de decrire ou d'etudier en
detail toutes les menaces possibles a la sante et a la securite des travailleurs,
mais plutot d'examiner la question de l'influence de la taille ou de la concentra-
tion des entreprises sur l'incidence de telles menaces .

Malheureusement, les donnees disponibles sur la sante et ]a securite sont
rares . Le recent rapport de la Commission royale d'enquete de I'Ontario sur la
sante et la securite des travailleurs dans les mines (1976) fournit certains
renseignements sur la taille des exploitations minieres et la frequence des
accidents mortels . Cette frequence est la plus faible (0,312 par million d'heu-
res-hommes) dans les mines de plus de 1 000 mineurs de fond . Viennent ensuite
les mines comptant de 200 a 1 000 mineurs de fond (0,411 par million
d'heures-hommes), les plus petites mines ayant le taux le plus eleve d'accidents
mortels (0,944 par million d'heures-hommes) .

Un releve fait aux Etats-Unis par le Conference Board, en 1974, et
portant sur plus de 800 entreprises, a evalue la proportion d'employes qui sont
exposes a des dangers pour la sante, scion les societes interviewees . Comme le
montre le tableau 15.4, la proportion la plus elevee d'employes qui estimaient
etre exposes a des dangers pour leur sante se trouve dans I'avant-dernier groupe
d'entreprises classees scion leurs effectifs (de 10 000 a 49 999 employes) . La
proportion la plus elevee des employes qui jugeaient ne pas etre exposes a des
dangers se trouve dans le groupe des petites entreprises . Aucune explication
n'est donnee sur la relation qui peut exister entre ces groupes d'entreprises et
I'idee que se font les employes des dangers pour leur sante. D'autres donnees
americaines pour 1973, provenant de 1'American Health Association, precisent
Ic rapport entre la taille, le type d'industric et les taux d'accidents et de
maladies ; il indique que les firmes les plus grandes et les plus petites sont « les
plus sures - dans la plupart des secteurs industriels, tandis que ]'incidence la
plus elevee se manifeste chez les firmes de taille moyenne et surtout dans le
groupe des entreprises comptant de 100 a 249 employes .

Comme dans le cas de Ia discrimination, des donnees aussi fragmentaires
permettent tout au plus de conclure que les entreprises les plus importantes ne
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Tableau 15 .4

Proportion d'employes estimant etre
exposes a des dangers pour leur sante

(Etats-Unis, 1972 )

Aucun De 1 a 24 % 25 % ou plus
employe d'employes d'employcs

Nombre d'employcs dans les expose exposes exposes
compagnies interviewees (en %) (en %) (en %)

nioins de 1 000 65* 25* 10
de l 000 a 2 499 45 42 13
de 2 500 a 4 999 45 47 8
de5000a9999 49 34 17
de10000a49999 34 33 23
50 000 ou plus 40 38 1 6

Source : Conference Board ; lndustrY Roles in Health Care, New York (1974) .

Note : C'est-a-dire que 65 % des compagnies repondantes ayant moins de I 000 employes
estimaient qu'aucun employe n'etait expose a des dangers pour la sante .

sont pas differentes des autres en matiere de sante et de securite . 11 n'y a
aucune raison de penser qu'a priori la grande taille cree le danger . Les resultats
de 1'etude de ]'American Health Association tiennent . peut-etre a ce que, dans
1'echantillon, les entreprises des secteurs offrant relativement peu de, danger,
comme le commerce et les services, sont plus nombreuses parmi les firmes de
petite taille .

Les plus grandes firmes canadiennes peuvent neanmoins donner 1'exemple
en creant un milieu de travail plus sur et plus sain . 11 y a fort peu de chances
que les petites entreprises assument le cout de 1'application de normes plus
rigoureuses de sante et de securite, si leurs concurrents plus importants s'y
refusent . Certaines grandes entreprises ont pris I'initiative, en collaboration
avec les syndicats, les gouvernements et d'autres organismes independants,
d'effectuer des recherches et d'appliquer des correctifs en vue d'eliminer les
dangers pour la sante . Nous savons, par exemple, que le gouvernement de la
Saskatchewan et certaines entreprises ont mis sur pied des comites de securite
mixtes employes-employeurs et que le gouvernement federal a propose la
creation d'un centre de recherche sur la securite et la sante au travail, lequel
serait charge d'entreprendre des etudes sur les dangers pour la sante et d'aider
a elaborer des normes et des programmes d'education .

Bureaucratie et alienation

Une critique souvent formulee dans les ouvrages de sociologie est que la
societe technologique moderne se caracterise par un travail qui est de plus en
plus specialise et impersonnel, coupe de la vie globale des gens, et execute a
I'interieur de grands ensembles bureaucratiques laissant peu de place a 1'ex-
pression de 1'individualite ; un tel travail fait obstacle aux rapports interperson-
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nels fondes sur autre chose que les exigences des taches . Cela a pour effet, aux
yeux de plusicurs, de creer une societe ou la plupart des gens gardent le
sentiment de n'avoir aucun pouvoir et n'ont aucun sens profond de I'engage-
ment et de 1'appartenance, bref, une societe alienee .

Pour les sociologues de tendance marxiste, t'alienation tient au systeme
capitaliste et a ses valeurs fondees sur la propriete privee, le materialisme et la
concurrence entre les individus dans toutes les spheres de la vie . Reprenant la
these du sociologue frangais du xix° siecle ~mile Durkheim, certains analystes
voient l'origine de nos maux dans 1'emergence d'une societe de masse et la
creation d'emplois hautement specialises qui entrainent 1'eclatement des com-
munautes homogenes et autonomes de la societe pre-industrielle . Enfin, une
ecole de pensee issue des theories du sociologue allemand Max Weber attribue
I'alienation, de faqon generale, beaucoup moins au capitalisme et a 1'industria-
lisation qu'a la taille et a la croissance de la bureaucratie .

Nous ne tenons pas a participer au debat sur les differentes ecoles de
pensee sociale . Nous avons tout de meme examine les donnees a 1'appui de la
these selon laquelle il existe une relation entre la taille de I'organisation et la
bureaucratie, la conjonction de ces deux facteurs provoquant le phenomene de
1'alienation . Les resultats des recherches sur les effets de la taille des entrepri-
ses ne sont pas uniformes, ce qui s'explique surtout par la difficulte de definir
et de mesurer cette taille . La definition la plus courante est le nombre
d'employes, quoique l'importance de 1'actif soit utilisee a I'occasion . Tres peu
d'etudes sociologiques traitent de la faqon de mesurer la concentration econo-
mique. D'ailleurs, qu'est-ce exactement qu'une «grande entreprise »? Certaines
etudes portent sur des categories de taille allant de 25 employes ou moins a 500
employes ou plus . D'autres traitent des categories allant jusqu'a 5 000
employes, mais rarement plus . Les recherches varient surtout selon la defini-
tion de I'unite retenue : le caractere determinant de la taille est-il 1'entreprise,
1'usine ou le lieu de travail, ou encore le service ou le groupe administratif ou
oeuvre 1'employe ?

Taille et bureaucrati e

On dit communement qu'a mesure que sa taille s'accroit une entreprise
devient plus bureaucratique, en cc sens qu'elle cree un grand nombre de paliers
hierarchiques, que les choses se font davantage selon des regles et des regle-
ments bien definis, et que se multiplient la paperasserie, les comites et la
specialisation . Selon certains, cette evolution aboutit au formalisme, a 1'affai-
blissement du sens des responsabilites, au maintien d'emplois superflus et a la
negligence, toutes choses que la plupart des gens associent aux bureaucrates et
a la bureaucratie . On croit, par consequent, qu'i1 suffirait de reduire la taille
des entreprises pour corriger tous ces travers .

Richard Hall, de I'Universite du Minnesota, a beaucoup etudie 1'effet de
la taille sur la structure et 1'efficacite de I'entreprise . Dans une analyse de la
documentation existante, en 1976, il est venu a]a conclusion qu' a il existe une
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legere tendance, chez les entreprises de tres grande taille, a etre a la fois plus
complexes et plus hierarchisees, mais ce rapport n'est fortement accuse que
pour quelques variables . Pour les autres, le rapport est a peu pres inexistant,
sinon nul b . Certaines des etudes qu'il cite font meme etat d'un rapport selon
lequel les grandes entreprises, quand leur taille depasse un certain seuil
commencent a montrer des caracteristiques de structure ressemblant davantage
a celles des petites entreprises, la plus forte bureaucratisation se situant, par
consequent, chez les entreprises de taille moyenne . Cependant, la plupart des
etudes citees se fondent sur la taille de l'usine et non de 1'entreprise, ou
n'incluent pas 1'examen des tres grandes firmes .

11 est clair que dans la mesure ou la taille influe sur la structure et le
rendement de 1'entreprise, cette influence s'exerce surtout par interaction avec
d'autres variables comme la technologie ou le style de gestion des dirigeants .
On a constate, par exemple, que le degre de decentralisation des pouvoirs
variait independamment de la taille . Ainsi, une petite entreprise dont la
direction est tres centralisee risque d'etre, a certains egards, plus bureaucrati-
que qu'une grande entreprise ou les pouvoirs sont largement delegues . Dans les
cas ou des solutions aux problemes de la bureaucratic sont requises, i) semble
qu'il faille d'abord trouver le moyen de decentraliser les pouvoirs, de definir
plus clairement les objectifs et d'ameliorer la faqon de mesurer les resultats . Ce
sujet devra etre approfondi, en particulier dans le cas des tres grandes
entreprises publiques et privees, c'est-a-dire celles qui compte 10 000 employes
ou plus .

Taille de 1'entreprise et alienation de I'employ e

Afin de mieux comprendre la nature de I'alienation de l'employe et son
rapport possible avec la concentration des entreprises, nous avons demande au
sociologue John W. Gartrell de faire une etude de la question . II s'agit surtout
d'une analyse des resultats de deux des plus recentes et plus importantes etudes
empiriques sur le sujet, Les Canadiens et le travail, publiee en 1974 par le
ministere federal de la Main-d'ceuvre et de I'Immigration, et The 1972-1973
Quality of Employment Survey, sondage effectue en 1973 pour le compte du
Secretariat americain du travail et du National Institute for Occupational
Safety and Health par le Centre de sondages et d'enquetes de I'Universite du
Michigan. Ces etudes sont fondees sur les reponses a des questionnaires portant
sur la satisfaction tiree de 1'emploi . Gartrell y signale des elements precis qui, a
son avis, se rapportent a quatre dimensions differentes de I'alienation, a partir
desquelles il lui parait possible de tirer des conclusions generales .

L'etude du ministere de la Main-d'ceuvre et de I'Immigration conclut que
la plupart des Canadiens manifestent une forte motivation au travail et se
disent satisfaits de leur emploi ; ils affirment que le travail joue (( un role
essentiel face a d'importants objectifs de leur vie )) . Environ 90 % des quelque
1 000 repondants ont declare que leur emploi leur procurait une certaine
satisfaction . En outre, le degre de satisfaction variait selon la fagon de le
mesurer . Tandis que 87 % se disaient, a tout prendre, « tres u ou (( assez ))
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satisfaits de leur emploi, 39 % y penseraient a deux fois ou ne reprendraient
absolument pas le meme emploi s'ils pouvaient choisir de nouveau ; 41 %
hesiteraient a conseiller a un bon ami de prendre Ieur emploi ; 39 % ne
resteraient pas dans leur emploi s'ils etaient libres d'en choisir un autre et 53 %
estimaient que leur emploi etait tres different du genre d'occupation qu'ils
recherchaient a leur entree sur le marche du travail .

On a constate que sur un total de 34 caracteristiques de I'emploi, les gens
voulaient surtout faire un travail interessant, etre suffisamment informes, jouir
d'assez de pouvoir et avoir I'occasion de se perfectionner . Or, les chances
d'avancement, la stimulation et la possibilite de s'epanouir etaient les elements
du travail dont les repondants etaient le moins satisfaits ; ces resultats montrent
combien il est difficile a 1'homme de trouver un travail qui reponde a ses
aspirations les plus profondes .

Gartrell conclut que meme s'iI y a, dans chacun des deux ensembles de
donnees, un certain rapport entre la taille de I'entreprise et I'alienation, cc
rapport demeure plutot faible . Quant a la taille de I'unite de travail, elle n'etait
« pratiquement pas liee » a I'alienation (encore moins que la taille de I'entre-
prise) . Un rapport plus net existait entre diverses particularites et I'alienation,
mais dans un sens oppose : plus 1'age, le niveau d'instruction, le revenu ou la
complexite de I'emploi etaient faibles, plus I'alienation etait forte .

Dans une autre etude effectuee pour la commission, Terrence H . White a
analyse Ies rapports entre la taille de I'entreprise, la satisfaction que procure
1'emploi et les relations ouvrieres-patronales, a partir d'un echantillon de 552
travailleurs payes a 1'heure dans I l usines comptant de 100 a 1 400 employes .
Son questionnaire visait a determiner les attitudes des employes a I'egard de
leur travail, de leur remuneration, de Ieurs chances d'avancement, de leurs
superieurs et de leurs collegues, ainsi que leur perception de la qualite des
relations patronales-ouvrieres au niveau de I'usine . White a egalement examine
la documentation existante sur les rapports entrc les grcves et la tailie des
entreprises et analyse de nouveau les donnees reunies sur cette question aux
fins du rapport de la Commission royale d'enquete sur les conflits de travail
(1968) .

Dans son echantillon de 1 1 usines, White a decele un rapport positif entre
la taille de I'usine et toutes les variables de satisfaction mesurees . Mais
analysee, du point de vue statistique, par rapport aux autres variables,-
autonomie de l'individu au travail, chances d'avancement, attitude de la
direction et caracteristiques personnelles,- la taille de I'entreprise n'explique
plus que de I a 3 % des ecarts de ]a satisfaction au travail . Bon nombre
d'autres variables, en particulier les chances d'avancement et la possibilite
d'utiliser ses aptitudes, comptaient pour beaucoup plus . White en arrive donc a
peu pres a la meme conclusion que Gartrell, a savoir que dans les etudes
effectuees jusqu'a maintenant, la taille n'est pas importante en tant que
variable pouvant expliquer les attitudes des employes a 1'egard de leur travail .
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G . K . Ingham de I'Universite de Leicester, dans son ouvrage publie en
1970 et intitule Size of Industrial Organization and Worker Behaviour, fait
des observations au sujet d'autres etudes qui essaient d'etablir un rapport entre,
d'une part, la taille de I'entreprise et, d'autre part, les attitudes des employes et
leur comportement au travail . II admet que la recherche dans ce domaine est
bien peu avancee, mais il conclut, tout comme Gartrell et White, que la taille
seule d'une entreprise n'est pas un facteur determinant .

11 apparait done clairement qu'il faudrait, pour arriver a des resultats
vraiment probants, proceder a beaucoup d'autres etudes sur les facteurs qui
influent sur le probleme de I'homme devant le travail . Le ministere federal du
Travail a annonce recemment qu'il projetait de creer un centre et un conseil
canadiens de la qualite de la vie au travail pour soutenir et diriger des
recherches dans ce domaine . Les grandes societes canadiennes ont maintenant
la possibilite de faire leur part . Nous n'avons pas la preuve que les grandes
entreprises sont, a cause de leur taille, a l'origine d'un accroissement de
I'alienation et du mecontentement de leurs employes, mais elles ont les moyens
de battre la marche dans I'etude et I'essai de nouvelles formes de milieux de
travail .

POUVOIR ET INFLUENCE

Et maintenant, qui a le pouvoir ou l'influence necessaires pour determiner
les conditions de travail? Sur ce plan, le rapport le plus pertinent est sans doute
celui qui existe entre la direction des entreprises et les syndicats .

L'entreprise et les syndicat s
La croissance relative ou absolue d'une entreprise s'accompagne-t-elle

habituellement d'une tendance de ses employes a se syndiquer? Le tableau 15 .5
illustre le rapport, faible mais positif, entre les ratios de concentration de
quatre entreprises et le pourcentage de cols bleus assujettis a une convention
collective au Canada en 1970 . Le tableau 15 .6 compare la taille de 1'usine et les
taux d'adhesion a un syndicat ; or ces donnees indiquent un rapport plus
marque pour les usines de plus de 200 employes .

Le rapport positif qui existe entre la taille d'une entreprise et le degre de
syndicalisation est souvent attribue a I'envergure meme de I'entreprise : plus
celle-ci est grande moins les employes sont heureux au travail et plus ils ont
tendance, par consequent, a se syndiquer . Mais cette explication n'est pas
justifiee par nos constatations au sujet de I'alienation . En outre, un fort
pourcentage des syndiques au Canada travaillent pour des entreprises ayant
moins de 200 employes (tout comme la majorite de la population active) .

Selon une autre explication, les organisateurs syndicaux rejoignent plus
efficacement les employes dans les grandes entreprises et ceux-ci peuvent
acquerir la force collective necessaire pour s'affirmer aupres de la direction et
entreprendre les demarches d'accreditation sans crainte de represailles . Ce
raisonnement parait aussi trop simpliste; il est en effet possible que le rapport
observe entre la taille de I'entreprise et le taux d'adhesion aux syndicats
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s'explique par d'autres variables comme la technologie, ou par des correlations
plus complexes qui n'ont encore fait 1'objet d'aucune recherche .

Autre question importante : l'une ou l'autre des parties a la negociation
collective possede-t-elle un pouvoir disproportionne? Les opinions a ce sujet
sont tres partagees et ne sont d'ailleurs etayees que de theories ou de donnees
pour la plupart mal fondees . Plusieurs entreprises, notamment Steel Company
of Canada, Limited, ont declare a la commission qu'elles etaient tres limitees
dans leur action par la puissance des syndicats . Le porte-parole de Stelco a
exprime 1'avis (que conteste les Metallurgistes unis d'Amerique) qu'un bon
nombre de grands syndicats internationaux elaborent leurs revendications au
niveau national, ou meme a leur siege social aux 1~tats-Unis, qu'ils mobilisent
les ressources de tout le syndicat a l'appui de ces revendications et interdisent
aux syndicats locaux de les modifier, quelles que soient les circonstances
economiques auxquelles doit faire face 1'entreprise ou l'usine en question . Cette
situation existe certainement dans des cas particuliers, mais nous n'avons
trouve que peu d'etudes portant sur I'etendue ou les repercussions de cette
pratique .

Tableau 15 .5

Concentration de quatre entreprises (valeu r
ajoutee) et degre de syndicalisation

Industries manufacturieres canadiennes, 1970 *

Industrie

Pourcentage
Ratio de de cols-bleus

concentration assujettis a une
de 4 entreprises conventio n

V@tements de femmes 6,4 51
Vetements d'enfants 10,2 27
Vetements d'hommes 13,6 59
Scieries et ateliers de planagc 17,8 69
Pate a papier et papier-journal 36,3 98
Fils metalliques et leurs produits 37,5 78
Petits appareils electro-menagers 49 75
Usines siderurgiques 78,6 73
Fonderie et affinage 82,4 98
Raffineries de petrole 84,1 89
Vehicules automobiles 94 100
Produits du tabac 97 97

Source : Statistique Canada, Organisation en syndicat et concentration dans les industries
manujacturieres, minieres et de tabattage du bois, cat . no 31-402, recherche du
personnel de la Commission royale d'enquete sur les groupements de societes .

' Le coefficient de correlation entre la concentration industrielle et le taux d'adhesion a un
syndicat dans tous les secteurs manufacturiers etait de 0,52 .
Les industries representees sont celles pour lesquelles les ratios de concentration de quatre
entreprises et les donnees sur le taux d'adhesion a un syndicat etaient disponibles .
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Les syndicats, pour leur part, soutiennent que les societes multinationales
et les conglomerats jouissent d'avantages disproportionnes lorsqu'il s'agit de
resister aux revendications syndicales, en cc sens qu'ils ont la faculte de
deplacer les moyens de production d'un endroit a un autre pour influer sur les
negociations ou se soustraire aux exigences du gouvernement ou des syndicats .
On fait egalement remarquer que les conglomerats, les multinationales et les
autres grandes entreprises disposent de sources de revenu suffisamment diversi-
fiees pour pouvoir supporter une greve dans un secteur, tout en poursuivant
leurs activites au moyen de revenus provenant d'autres exploitations . Dans son
memoire, Power Corporation declarait qu'un des avantages de la diversifica-
tion, c'est de pouvoir supporter les greves . La recherche systematique sur
I'etendue et 1'effet de ces pratiques n'en est qu'a ses debuts et nous ne disposons
actuellement que de resultats tres imprecis .

Tableau 15 . 6

Taille de 1'etablissement et taux de syndicalisation*
Industries manufacturieres canadiennes, 1970* *

Industrie

% des employes
dans les usines % de cols bleus
de plus de 200 assujettis a des con-

employes ventions collective s

Vetements d'enfants 11 27
Vetements d'hommes 47 59
Industrie laitiere 25 61
Raffineries de petrole 38 89
P5te a papier et papier-journal 89 98
Usines sidcrurgiques 91 73
Fonderie et affinage 80 98
Vehicules automobiles 86 100
Radios et tcleviseurs 90 91
Materiel electrique industricl 59 84

Source : Recherche du personnel de la Commission royale d'enquete sur les groupements de
societes .

* Le coefficient de correlation entre le pourcentage des travailleurs assujettis a des conventions
collectives et le pourcentage des employes dans les usines de 200 employes ou plus etait de

0,71 .
** Les industries representees sont celles pour lesquelles les donnes sur la taille de 1'etablisse-

ment et le taux d'adhesion a un syndicat sont disponibles .

L'ecart entre les pouvoirs reels ou apparents des gros et des petits
employeurs, et des grands et des petits syndicats, peut etre attenue par la
tendance des employeurs ainsi que des grands et petits syndicats a se former en
association pour la negociation de conventions collectives s'appliquant a toute
une industrie a 1'interieur d'une province. Cette tendance est particulierement
accentuee en Colombie-Britannique ou la negociation par des associations est
deja implantee dans les secteurs des produits forestiers, de la transformation
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des metaux et du commerce de detail des produits alimentaires . Certains
specialistes estiment que les associations d'employeurs et de syndicats sont trop
puissantes, mais d'autres y voient une amelioration par rapport au systeme
fractionne dans lequel les syndicats peuvent avoir recours a des tactiques mal
accordees et ou telle ou telle grande entreprise peut dominer une industrie . On
fait valoir que la negociation par plusieurs employeurs favorise la stabilite
puisqu'elle permet d'engager des negociateurs a plein temps et leur assure le
temps et les moyens de pousser ]a recherche et de tenir des discussions au jour
le jour plutot qu'au seul moment des negociations .

II ne nous revient pas, aux termes de notre mandat, de chercher a
determiner dans quelle mesure la legislation regissant les relations de travail est
plus ou moins satisfaisante . Nous avions pour mission d'etudier le rapport entre
ces lois et les groupements de societes. Dans cc contexte, nous n'avons pu
deceler aucun avantage ou desavantage particulier aux grandes ou aux petites
organisations du point de vue des relations de travail . Rien ne permet de dire
que, dans le cas des grandes entreprises du secteur prive, 1'employeur ou le
syndicat possede un pouvoir de negociation excessif .

Dans un bon nombre d'industries, les dirigeants et proprietaires de petites
entreprises considerent que la negociation collective entre les grandes entrepri-
ses et les grands syndicats est comparable a celle du secteur public, et la jugent
aussi prejudiciable. Dans une industrie oligopoliste dominee par quelques
employeurs, il y a negociation collective, mais la pression pour en arriver a un
reglement au plus bas niveau possible est reduite parce que I'employeur autant
que le syndicat savent que I'entreprise peut finalement faire assumer 1'augmen-
tation des couts par les consommateurs . Or, les petites entreprises rivales
doivent faire face aux memes syndicats et a des revendications analogues sinon
identiques . Quant a la situation qui met en presence une industrie oligopoliste
et un grand syndicat, on fait parfois valoir que meme s'il y a de temps a autre
des negociations et des greves, les deux parties en tirent finalement avantage,
mais au prix d'un accroissement tant de ['inflation que des pressions exercees
sur les petites entreprises .

Les conflits de travai l
La nature du conflit de travail permet de determiner si l'une ou I'autre

partie, dans des negociations collectives, jouit d'un pouvoir excessif . Quand
I'entreprise a un pouvoir dominant, les greves sont plus rares parce que le
syndicat se rend compte qu'il ne peut pas gagner. Si des greves surviennent
quand meme par pure frustration, elles tendent a etre de courte duree, car le
syndicat ne peut pas tenir le coup bien longtemps .

Nous tenions particulierement a verifier si la concentration des entreprises
influait sur l'incidence ou la duree des greves. L'etude speciale faite pour le
compte de la commission par Terrence White nous eclaire un peu . Apres avoir
examine quatre rapports etablis anterieurement en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis, White conclut que meme a I'egard d'un seul aspect des conflits de
travail, comme la frequence des greves, aucune tendance ne se degage nette-
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ment . Certaines etudes indiquent un rapport direct avec la taille ; d'autres, un
rapport inverse . White a lui-meme repris I'analyse des donnees dc la Commis-
sion royale d'enquete sur les differends de travail (1968) portant sur 800 des
1 786 greves survenues en Ontario entre 1958 et 1967 . Ces donnees montrent
un rapport direct et clair entre la taille des entreprises et la frequence des
greves, celle-ci etant particulierement marquee dans Ies usines de 1 000
employes ou plus. En ce qui concerne la duree des greves, le rapport est
inverse : plus 1'usine est grande, plus la greve est courte . La aussi, la tendance
est plus accentuee dans les etablissements de 1 000 employes ou plus . Ces
conclusions sont fortement appuyees par une etude connexe sur I'incidence des
greves et leur duree en Colombie-Britannique et en Ontario en 1975 .

Pourquoi existerait-t-il un rapport entre la taille des entreprises et les
greves? Voici ce qu'en pense White :

Negocier le comportement est une affaire extremement complexe ; or etant
donne nos conclusions anterieures sur le peu d'importance relative de la
taille comme variable explicative, il est peu probable que I'explication des
probabilites de greve par la taille de 1'unite de negociation et 1'alienation
demeure valable en face d'autres analyses plus methodiques . En I'absence
d'analyses longitudinales, a variables multiples, iI n'existe pas d'explica-
tion documentee qui soit vraiment de tout repos .

D'autres se montrent moins reticents a avancer des explications sur de tels
resultats, affirmant que I'incidence plus forte des greves dans les grandes usines
reflete « le caractere de plus en plus impersonnel des relations ouvrieres-patro-
nales », tandis que la duree plus longue des greves dans les petites usines reflete
bien la sage observation selon laquelle « les disputes familiales sont souvent les
plus tenaces » .

II peut y avoir du vrai dans cette affirmation, mais nous partageons plutot
1'avis de White selon lequel il faudra proceder a des recherches plus approfon-
dies a ce sujet avant de pouvoir justifier une telle conclusion . La taille de
I'entreprise n'est qu'un des nombreux facteurs qui peuvent influer sur la force
relative des parties en presence . Son importance generale et son role precis
restent encore a etablir .





Chapitre xv i

Les entreprises et la societ e

Les consequences sociales de la concentration des entreprise s

Comme le precise notre mandat, certaines questions afferentes aux conse-
quences sociales de la concentration des entreprises ont contribue a susciter les
inquietudes qui ont amene la creation de notre commission . Les memoires qui
nous ont ete soumis, les temoignages recueillis a nos audiences et les commen-
taires parus dans la presse ont fait voir assez clairement que les questions
comme la responsabilite des entreprises envers la societe, la crainte qu'elles ne
jouissent d'un pouvoir excessif et le malaise general au sujet de la grande taille
des institutions commerciales preoccupent beaucoup de Canadiens, plus encore
que ne les inquietent les aspects economiques de la concentration et de la
concurrence .

Apprecier les consequences sociales des groupements de societes a ete
I'aspect le plus difficile de notre mandat . On trouve rarement dans ce domaine
les donnees probantes sur lesquelles une commission royale d'enquete aime
fonder ses recommandations . La recherche dans le domaine social se heurte a
des obstacles enormes, non seulement parce qu'il s'agit de questions vagues et
complexes, mais aussi a cause du nombre limite d'etudes sur le comportement
social au Canada . En outre, les nombreux sens que les specialistes du com-
portement social pretent a l'expression « concentration des entreprises u ajou-
tent a la difficulte . Bien des gens soutiennent que plus la concentration
economique est accentuee et plus 1'entreprise est considerable, plus les dangers
sociaux, economiques et politiques sont grands pour le pays . Toutefois, ils
precisent rarement de quelle forme de concentration il s'agit : a l'interieur
d'une industrie, d'une province ou d'une ville, par rapport a la taille des autres
entreprises de la region, ou d'autre chose .

En outre, les questions sociales debordent le secteur proprement dit des
entreprises . Plusieurs memoires soumis a la commission exprimaient une
certaine crainte au sujet de la concentration croissante du pouvoir de 1'>;tat,
notamment sous la forme d'organismes de reglementation et d'enquete .
D'autres traitaient de la puissance des syndicats . Ces preoccupations semblent
indiquer qu'i1 y aurait avantage a analyser les consequences sociales du pouvoi r
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dans le cadre plus large d'une etude de la concentration des institutions de
toutes sortes .

Peu apres notre nomination, nous avons etabli une liste des consequences
sociales possibles de la concentration des entreprises, des donnees relatives a
chacune, et des divers correctifs accessibles dans les secteurs ou une protection
plus grande de I'interet public pourrait etre justifiee . Nous avions eu soin
d'etudier tout d'abord la documentation portant sur les aspects sociologiques et
connexes de la concentration des entreprises au Canada et d'interviewer
plusieurs sociologues et specialistes de I'etude du comportement social afin de
recueillir leurs recommandations . Nous avons charge deux sociologues, Donald
P. Warwick et John G . Craig, de rediger un memoire sur la question . Ces
chercheurs ont cerne les themes sociaux qui apparaissent le plus frequemment
dans les etudes canadiennes et evalue les donnees existantes sur le rapport entre
ces preoccupations et la concentration des entreprises . Warwick et Craig ont
dresse une serie d'hypotheses sur les rapports possibles entre la concentration et
certaines consequences sociales, et fait une appreciation globale des donnees
probantes et de la plausibilite de chaque hypothese. Nous avons ajoute a la liste
nos propres idees, ainsi que les vues exprimees dans les memoires . Nous avons
aussi prepare des questions relatives aux consequences sociales et les avons
posees a certains temoins a nos audiences . La commission a en outre entrepris
des travaux de recherche sur certains sujets susceptibles de nous fournir des
donnees en temps utile, compte tenu de nos echeances .

Dans leur memoire, Warwick et Craig ont etudie les consequences sociales
sous douze aspects principaux : 1'egalite des chances, la prise de decisions
politiques, les organes d'information, les disparites regionales, la sensibilite aux
problemes des collectivites locales, I'innovation, la responsabilite de 1'entre-
prise, les crises sociales possibles, 1'alienation des travailleurs, la participation
des citoyens, les institutions sociales et philanthropiques et la politique etran-
gere du Canada . Trente-sept hypotheses generales etablissaient un rapport
entre ces themes et la concentration des entreprises . Dans dix cas, Warwick et
Craig ont classe les donnees fondamentales comme etant « serieuses , (pour au
moins une partie de 1'hypothese), 6 comme etant « persuasives mais non
empiriques », 5 comme etant « deductives », 7 comme etant « inspirees d'impres-
sions ou d'anecdotes », 5 comme etant « faibles ou fragmentaires », 3 comme
etant « difficiles a evaluer ., et I comme n'etant pas valable . Beaucoup de ces
sujets nous sont apparus trop flous et difficiles pour etre etudies dans des delais
utiles . Warwick et Craig ont propose, par exemple, une hypothese selon
laquelle « i'expansion des grandes societes multinationales ayant leur siege au
Canada minera I'aptitude de 1'Etat a mettre en oeuvre une politique etrangere
susceptible de s'opposer aux objectifs des entreprises D . Les exemples sont
nombreux de societes multinationales qui fonctionnent independamment de la
politique etrangere de leurs propres gouvernements et semblent meme s'adon-
ner a des activites qui y sont diametralement opposees, mais les preoccupations
a cc sujet decoulent en grande partie de I'experience americaine, et en
particulier des interventions de 1'International Telephone and Telegraph Cor-
poration au Chili . Au Canada, les donnees sont encore plus vagues et anecdoti-
ques . Dans un article publie dans la Canadian Review of Sociology and
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Anthropology (1974), Craig donne a entendre qu'au cours des annees soixante
la politique etrangere du Canada reclamait la reprobation de 1'apartheid en
Afrique du Sud et 1'attribution d'aide pour relever le niveau de vie des
populations dans la region des Antilles, mais qu'a cette meme epoque l'indus-
trie sucriere canadienne a cesse de s'approvisionner en sucre brut dans les pays
antillais pour devenir cliente de l'Afrique du Sud . Cependant, il n'y a pas eu
d'etude systematique du probleme ; en outre, rien n'indique que les cas particu-
liers se soient produits a l'insu du gouvernement canadien et aucune precision
n'a ete rendue publique au sujet d'autres considerations que he gouvernement
aurait pu juger suffisantes pour compenser les a torts p implicites . II est souvent
difficile, de plus, de definir ce qu'est exactement la politique etrangere ou toute
autre politique du gouvernement canadien ou de quelque autre gouvernement,
et encore plus difficile de juger telle ou telle mesure ou conduite par rapport a
ces politiques . Une « politique u gouvernementale n'est souvent que I'expression
d'un espoir ou d'un sentiment, et il arrive frequemment qu'une politique
donnee, ou 1'un de ses aspects, s'oppose a une autre . Il sera rarement possible
de tirer des conclusions utiles au sujet de la responsabilite sociale des entre-
prises en comparant les actes d'une societe avec la politique du gouvernement .

Les quatre chapitres precedents traitent de la plupart des consequences
sociales dont 1'etude nous a paru possible . Beaucoup d'analystes ont cherche a
determiner, par exemple, dans quelle mesure les conseils d'administration ou
les cadres influent sur les decisions de 1'entreprise et dans quelle mesure les
conseils d'administration dirigent les societes sans aucune opposition veritable .
Le chapitre Xil, intitule u La propriete, le controle et la direction des grandes
entreprises », analyse les roles juridiques et reels des actionnaires, des administra-
teurs, des dirigeants et des cadres . Nous avons examine les principaux types
d'actionnaires de compagnies par actions et leurs differents interets et objectifs,
et exprime I'avis que les conseils d'administration et les bureaux des societes
devraient etre composes pour une bonne part de gens de 1'exterieur; nous avons
etudie aussi la necessite d'avoir un comite des candidatures compose entiere-
ment d'administrateurs de «I'exterieur >>, et examine l'opinion selon laquelle les
memes personnes ne devraient etre membres des conseils d'administration que
d'un petit nombre de compagnies par actions .

Sur le plan de la divulgation des renseignements, Warwick, Craig et
d'autres ont avance I'hypothese generale selon laquelle plus 1'entreprise est
grande, plus il est difficile a un analyste ne connaissant pas tres bien la
structure de 1'entreprise de denicher les renseignements pertinents . his sont
d'avis que le secret des renseignements devrait etre moins jalousement protege
a I'interieur de I'entreprise, en particulier lorsqu'il s'agit d'une compagnie
comptant beaucoup de filiales, et que les entreprises devraient renseigner
davantage le gouvernement et le public en general . Le chapitre xm, intitule
«La divulgation de renseignements par les corporations)), traite des ren-
seignements et des rapports que nos grandes entreprises sont tenues de com-
muniquer aux investisseurs, aux actionnaires et aux gouvernements . Nous
avons examine la necessite et he cout d'une divulgation sectorielle, ainsi que la
faqon dont le gouvernement traite les renseignements concernant les
entreprises .



422 Commission royale d'enquete sur les groupements de societe s

A peu pres toutes les etudes sur les elites et leur influence au Canada
concluent que «plus la concentration est forte dans un secteur industriel, ou
plus la taille d'une entreprise est grande, plus elle exerce d'influence sur les
decisions du gouvernemento . Les donnees probantes a ce sujet (d'ailleurs
important) demeurent ambigues et clairsemees . On a aussi formule des hypo-
theses au sujet de la concentration des entreprises et des organes d'information .
Selon Warwick et Craig, par exemple, la concentration des organes d'informa-
tion, la multipropriete et la sujetion a la publicite risquent de creer a un
climat qui tolere la situation privilegiee de la classe dirigeante au Canada, s'il
ne la favorise pas directement u . Le chapitre xtv, a L'influence des grandes
corporations », traite de la participation des entreprises aux decisions du
gouvernement, de 1'acces aupres des pouvoirs publics et de l'influence qui en
decoule, des contributions des entreprises aux partis politiques et aux eeuvres
de charite, des preoccupations au sujet des pots-de-vin et de la corruption, du
role de la publicite, en particulier de la publicite de propagande, et de
I'influence des grandes entreprises sur l'opinion publique par I'acquisition de
journaux ou d'entreprises de radiodiffusion .

Beaucoup d'etudes sur les consequences sociales de la concentration des
entreprises proposent une variante de I'hypothese que Warwick et Craig ont
formulee en ces termes : « En favorisant une plus large mesure d'innova-
tions technologiques, de mecanisation et d'industrialisation, la concentration
des entreprises mene a 1'alienation croissante des travailleurs . » Selon une
autre hypothese, «la concentration des entreprises, ainsi que I'expansion
d'autres grandes institutions, augmentent le sentiment d'impuissance des
employes, puisqu'ils dependent davantage d'un processus decisionnel centra-
lese » . Au chapitre xv, oTaille des entreprises et conditions de travail »,
nous avons etudie les questions relatives a 1'emploi, notamment 1'alienation,
ainsi que le pouvoir et l'influence qui s'exercent dans le milieu de travail .

Ces quatre chapitres traitent de plusieurs des consequences sociales de la
concentration des entreprises qui entrent dans le cadre de nos attributions . En
ce qui concerne les autres consequences sociales possibles dont il a ete question
dans les memoires et a nos audiences, nous avons constate que les rapports en
cause sont souvent si complexes qu'il n'a pas encore ete possible de determiner,
de reunir ou d'analyser systematiquement les donnees necessaires pour les
verifier .

Nous avons donc decide qu'il fallait rechercher les principes qui permet-
traient de juger de la validite de la notion fondamentale, soit de la responsabi-
lite sociale des entreprises . Les principes que nous pourrions ainsi trouver ou
formuler serviraient egalement de normes pour evaluer les exemples d'activites
particulieres susceptibles d'illustrer 1'existence ou I'absence, et les limites, de la
responsabilite sociale des entreprises, et les conclusions auxquelles nous, ou
d'autres, pourrions arriver . Notre propos, dans le present chapitre, n'est donc
pas d'enoncer des jugements definitifs, et encore moins peremptoires, sur la
responsabilite sociale, mais plutot d'aider a mettre au point un moyen utile de
favoriser et d'orienter des etudes et des initiatives plus poussees .
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11 est bientot devenu evident que les «repercussions» sociales que l'on
nous a decrites sont rarement des consequences de la concentration des
entreprises comme telles . Ordinairement, il n'y a tout au plus qu'une relation
tenue entre un probleme social et la taille d'une entreprise ou la concentration
du secteur industriel ou se deroule son activite . La plupart des effets sociaux
dont on nous a pane sont plutot les consequences d'une societe industrielle .
L'activite economique de cette societe est dirigee en grande partie par l'inter-
mediaire des grandes corporations, dont un bon nombre font partie d'industries
concentrees, mais les consequences qui ont fait l'objet de tant de preoccupa-
tions decoulent davantage du fait et de la nature de 1'activite industrielle que
des caracteristiques propres des entreprises qui s'y adonnent .

Nous en avons donc conclu qu'il nous fallait etudier les consequences
sociales non pas de la concentration des entreprises mais d'une economic
industrielle . Cette conclusion nous a entraines, inevitablement, dans tout le
debat sur la responsabilite sociale des entreprises . Nous avons lu une bonne
partie des ouvrages qui ont ete ecrits sur la question . Comme on pouvait s'y
attendre, la plupart des choses que nous avons entendues au cours de nos
audiences sont traitees dans ces ecrits . Nous pouvons apporter davantage a
1'etude de la responsabilite sociale des entreprises au Canada, croyons-nous, en
nous inspirant a la fois de cette documentation et des donnees qui nous ont ete
fournies .

Le sens et les origines de la «responsabilite sociale des entreprises »

La notion de responsabilite sociale des entreprises a sa source dans le
principe selon lequel 1'entreprise existe pour repondre non seulement aux
besoins economiques de ses actionnaires, de ses clients et de ses employes, mais
aussi aux besoins economiques et sociaux plus larges de la societe dans laquelle
elle evolue . Le public s'attend desormais a plus qu'une quantite suffisante de
biens et de services, et il exige que les entreprises repondent a ses desirs . On
considere donc que 1'entreprise, au dela de ses responsabilites d'ordre econo-
mique, doit s'occuper des problemes sociaux (qu'elle a contribue a creer pour
une bonne part) qui existent dans la societe dont elle fait partie, et aider a les
resoudre .

Les questions qu'englobe la notion de responsabilite sociale des entreprises
peuvent etre reparties en trois grandes categories . Il y a d'abord les aspects qui
sont intrinsequement lies a l'activite economique normale de 1'entreprise :
egalite des chances dans 1'emploi et 1'avancement, problemes de sante et de
securite lies au travail et qualite de la vie active en general . La deuxieme
deuxieme categorie de questions se situe un peu en marge de l'activite normale
de 1'entreprise . Cc sont les considerations «exterieures » ; elles comprennent
la pollution, la surete et la valeur du produit et l'incidence sociale des mises a
pied, ainsi que de I'emplacement et de la fermeture des usines . La troisieme
categorie groupe des aspects plus nettement exterieurs a 1'entreprise, comme les
problemes sociaux de la societe en general, qui ne decoulent qu'indirectement,
si tant est que cc soit le cas, de 1'activite economique normale, mais que
l'entreprise cherche ou devrait chercher avec raison a attenuer . Se situent dans
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cette troisieme categorie, la degradation urbaine, les disparites regionales et la
pauvrete en general .

Cette classification des problemes sociaux est une demarche utile et meme
necessaire en vue de leur analyse et de leur solution . Mais parmi ceux qui
preconisent la responsabilite sociale des entreprises, certains considerent glo-
balement ces divers problemes sociaux comme des questions que le monde des
affaires doit s'efforcer de regler . Nous sommes d'avis que cette fagon de
proceder est plus de nature a semer la confusion qu'a faire la lumiere sur le
sujet .

11 nous semble evident que la reaction que l'on peut raisonnablement
escompter des entreprises ne sera pas la meme pour tous les problemes sociaux .
D'ailleurs, il y a peut-etre lieu de ne pas reagir du tout dans certains cas . Nous
avons constate que la classification indiquee ci-dessus nous a aides a mieux
comprendre la question et nous l'utilisons aux fins de notre analyse .

Pousser les exigences au dela des avantages technologiques et economiques
que le systeme industriel a generalement fournis reflete, implicitement, la
conviction que le progres materiel mesure uniquement en fonction de la
production de biens et de services ne suffit pas . Pour certains, cela va plus loin ;
ils sont desenchantes des biens materiels eux-memes et du systeme industriel
qui les produit . Nous pensons que ce dernier groupe est une tres petite
minorite ; bien peu de gens semblent disposes a renoncer aux avantages
materiels de la societe technologique et industrielle pour mener une vie
simple » . Ceux qui preconisent la responsabilite sociale des entreprises ne
renoncent pas, pour la plupart, aux produits du systeme industriel . Ils recla-
ment, au contraire, sinon une augmentation absolue des avantages existants, du
moins une repartition plus equitable de ceux-ci, ainsi qu'une reduction du coat
social de la production . Ils ne veulent donc pas que les entreprises produisent
des avantages sociaux au lieu, mais en sus, des avantages materiels, et d'abord
en reduisant le cout social du systeme economique tel qu'il fonctionne a I'heure
actuelle .

Ce n'est problablement pas par pur hasard que le mouvement en faveur
d'un accroissement de la responsabilite sociale des entreprises a pris son
impulsion principalement au cours des annees soixante et au debut des annees
soixante-dix, periode caracterisee par une abondance de biens materiels sans
precedent dans la plupart des pays du monde occidental . Si ]'on ne commence a
se preoccuper des aspects extra-materiels que lorsque la plupart des gens ont
atteint in certain niveau de prosperite, la demande en faveur d'un accroisse-
ment de la responsabilite sociale des entreprises tendra peut-etre a s'affaiblir
lorsque 1'abondance economique diminuera, ou cessera d'augmenter . II est par
consequent possible que la pression en faveur de changements dans le milieu
social ou fonctionne 1'entreprise, lequel influe sur celle-ci et en subit I'influence,
s'accentuera ou diminuera au gre des fluctuations de 1'economie . En outre, les
pressions orientees vers differents objectifs s'inscrivant au chapitre general de
la responsabilite sociale des entreprises agiront les unes sur les autres, surtout
lorsque les gens en viendront a se rendre compte que la recherche d'un objectif
souhaitable risque de se faire aux depens d'autres objectifs non moins impor-
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tants . Bref, les idees que renferme la notion de responsabilite sociale des
entreprises seront aussi changeantes que la societe elle-meme; il n'est pas
possible de les cerner et de les aborder une fois pour toutes .

Toutefois, la responsabilite sociale des entreprises n'est pas devenue une
question importante uniquement parce que la societe en est arrivee a la
conclusion que 1'economie avait atteint le point auquel on pouvait se permettre
de rechercher des objectifs «sociaux » . Le montant absolu de production
industrielle des annees soixante et soixante-dix a contribue pour une large part
a mettre en lumiere certains des couts sociaux qui avaient toujours existe . On
s'est en outre rendu compte, souvent tres longtemps apres leur decouverte ou
leur invention, que les nouveaux materiaux et procedes suscitaient bien des
dangers nouveaux, tant pour les fabricants que pour les usagers .

En definitive, I'idee de responsabilite sociale des entreprises s'est develop-
pee a un moment ou beaucoup d'autres institutions etaient aussi remises en
question . Les gouvernements a tous les paliers, les > ;glises, le systeme d'educa-
tion et les professions liberales, par exemple, ont ete critiques de 1'interieur
comme de 1'exterieur ces dernieres annees . A I'instar des entreprises, ces
institutions se voient contraintes de se justifier .

Les critiques
L'idee de la responsabilite sociale des entreprises est I'objet de deux

critiques fondamentales qui meritent serieuse consideration . L'une conteste
categoriquement la legitimite de I'idee meme de responsabilite sociale et
allegue que ce n'est pas 1'affaire des entreprises, et encore moins leur obliga-
tion, de s'occuper d'autres choses que de 1'activite economique . L'entreprise est
une institution economique, dit-on, et elle fonctionne dans une economie de
marche fondee sur la concurrence . Selon ceux qui formulent ces critiques,
l'altruisme et les preoccupations sociales sont incompatibles avec une economie
a base de concurrence . La seule responsabilite de I'entreprise est de gerer
efficacement, et dans les limites de la loi, les ressources dont elle dispose . Elle y
procede en reagissant aux mouvements du marche et non en portant ses propres
jugements de valeur quant a ce qui est bon ou mauvais pour la societe.
D'ailleurs, 1'entreprise agit inconsiderement si elle ne fait pas porter tous ses
efforts sur la seule chose pour laquelle elle est equipee et qui lui soit necessaire,
la recherche du profit . Comme l'exprime le professeur Ben Lewis dans
((Economies by Admonition » (American Economic Review, 1959) :

Les decisions d'ordre economique doivent etre justes selon les normes de la
societe plutot que «bonnes» au sens que les gens charitables donnent a
la bonte. Une economie est un mecanisme conqu pour enregistrer et
satisfaire les desirs de la societe en ce qui concerne la gestion de ses
ressources; il ne s'agit pas d'un instrument dont se serviraient des improvi-
sateurs bien intentionnes pour repandre une musique agreable .

Cc raisonnement est assurement teinte de cynisme . II donne fortement a
entendre que si 1'activite economique est plus qu'un passe-temps immoral en
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soi, 1'economie de marche et les personnes qui en font partie sont, au mieux,
amoraux . Cela est vrai en un sens ; sur un marche bien conqu, la palme va au
vendeur qui offre la meilleure gamme de prix, de qualite et de services a un
acheteur que, presumement, rien d'autre n'interesse . La nature impersonnelle
du marche moderne tend aussi a faire disparaitre les considerations non
economiques, et plus la distance est grande entre le producteur et le consomma-
teur, plus le rapport entre eux devient impersonnel . Lorsque les acteurs du
marche ou certains d'entre eux sont des entreprises anonymes, et lorsque les
produits vendus sont des ensembles complexes d'elements fabriques par des
milliers de mains inconnues, il est impossible a 1'acheteur de faire intervenir
dans son choix des considerations d'ordre moral, meme s'il le veut . D'autre
part, on peut faire valoir que la nature des marches modernes illustre la
necessite d'une certaine notion de responsabilite sociale .

La deuxieme critique est d'ordre politique . Elie soutient que les hommes
d'affaires ne sont pas en mesure d'assumer les obligations decoulant de la
responsabilite sociale et, pis encore, qu'il serait manifestement dangereux de les
laisser agir en ce domaine . Les tenants de cette these font valoir que les
hommes d'affaires n'ont aucune connaissance particuliere leur permettant de
definir les objectifs sociaux d'une fagon acceptable et que, d'ailleurs, leurs vues
sont peut-etre trop limitees . La tache de la direction d'une entreprise consiste
essentiellement a assurer aux actionnaires un rendement maximum. C'est une
toute autre chose de lui permettre d'appliquer cette fagon de voir aux affaires
extra-economiques et il est tres dangereux de laisser un groupe aussi puissant et
influent que la direction d'une entreprise, quelque bonnes que soient ses
intentions avouees, de s'ingerer dans un secteur qui lui est etranger . Selon les
critiques, la promotion sociale doit etre laissee aux institutions publiques
legitimes, fonctionnant au grand jour et officiellement responsables a 1'ensem-
ble de la societe . La conscience de I'entreprise, disent-ils, est guidee par
l'interet personnel, et l'on ne saurait s'y fier lorsqu'il s'agit du bien general .

En outre, ajoute-t-on, comme la responsabilite sociale des entreprises est
une notion plutot vague, il n'y a pas et il ne saurait y avoir dans ce domaine de
normes precises d'evaluation et de controle . Il est ironique, disent ces critiques,
que ceux qui se sont tant preoccupes du probleme de la limitation du pouvoir
economique de l'entreprise privee veuillent maintenant que celle-ci devienne la
dispensatrice de biens sociaux . La responsabilite sociale equivaut, selon eux, a
une rationalisation pour se liberer du controle social reel auquel doit etre
assujetti le secteur des entreprises . Its font observer que 1'exercice du pouvoir
par une minorite choisie parmi un petit nombre et designee par etle-meme,
dont les normes ne sont ni clairement definies, ni democratiquement choisies, ni
executoires devant la loi, est 1'essence meme de I'autoritarisme . Et, de poursui-
vre ces gens, le corrolaire de cette these est que la norme actuelle et generale-
ment utilisee pour juger de la qualite et de ]a rentabilite de la gestion sera
attenuee et, en definitive, detruite . La responsabilite sociale des entreprises
sapera le mecanisme du marche et faussera la repartition des ressources . L'idee
de «1'equilibre des interets» voile 1'ensemble du mecanisme et remplace les
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normes par des sentiments . La destruction des normes penalise 1'excellence et
favorise la mediocrite .

Enfin, conclut le raisonnement, 1'entreprise ne pourra jouer de role social
important tant qu'elle ne se sera pas liberee de la domination des actionnaires
et du marche . Il ne peut y avoir de responsabilite sans pouvoir . Si 1'entreprise
doit assumer des obligations plus vastes, elle devra en consequence, se nantir de
pouvoirs plus etendus . La demarche suivante de l'entreprise sera inevitable-
ment de revendiquer une voix egale a celle du gouvernement dans l'orientation
de la politique officielle .

L'avis de la commission

Nos reflexions sur tout ce que nous avons lu et entendu au sujet de la
responsabilite sociale des entreprises nous ont amenes a plusieurs conclusions
tres generales, qu'il serait sans doute utile d'exposer ici, car les recommanda-
tions un peu plus precises que nous formulons plus loin en sont inspirees .

Premierement, il est indiscutable que la societe attend de 1'entreprise
qu'elle soit humaine aussi bien qu'efficace . L'entreprise continuera et devra
continuer de s'occuper, avant tout, d'activites d'ordre economique, mais il n'est
pas juste de dire qu'une corporation est uniquement une organisation economi-
que. Elle doit tenir compte des incidences sociales de ses decisions en matiere
commerciale . 11 en a toujours ete ainsi car 1'entreprise n'a jamais ete totale-
ment isolee de la societe qui 1'entoure, mais l'importance relative des conse-
quences sociales est plus grande maintenant qu'elle ne I'etait auparavant .

Deuxiemement, et parallelement, l'importance des couts, pour une entre-
prise, ne diminuera pas . 11 ne s'agit pas de deprecier le poids de la responsabi-
lite sociale, mais ce serait mal servir la cause de la responsabilite sociale que de
pretendre que les ressources d'une entreprise sont inepuisables ou qu'elle
dispose de tout ce qu'il faut pour s'acquitter de n'importe quelle responsabilite .
Au contraire, une societe doit obtenir ses ressources sur un marche regi par la
concurrence, et elle ne pourra le faire que si elle peut se plier aux exigences de
ce marche. Le marche des capitaux et les autres fonctionnent selon des criteres
economiques et non sociaux . Tant qu'il en sera ainsi, et que la politique
officielle consistera a intensifier la concurrence sur le marche, I'aptitude d'une
entreprise a supporter des couts qui ne seront pas recuperes en ventes et en
benefices sera limitee.

Cela ne veut pas dire que la responsabilite sociale se traduit necessaire-
ment par un accroissement des couts et une reduction des benefices . 11 y a un
certain nombre de cas d'entreprises qui ont mis en eeuvre ce qu'elles conside-
raient comme des programmes a caractere social et ont constate que ceux-ci
avaient apporte dans leur sillage des avantages economiques importants . Les
efforts pour ameliorer la surete des produits et la securite des lieux de travail
ont entraine, par exemple, une reduction des frais d'assurance et des jours de
travail perdus a cause de maladie et de blessures . La reorganisation des
methodes d'embauche pour se conformer aux lois et aux pressions diverses
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visant a reduire la discrimination ont amene des ameliorations dans 1'ensemble
des services du personnel .

II est bien trop facile, en se fondant sur ces exemples heureux, de tirer la
conclusion generale que toute reduction ou elimination d'un probleme social
ameliore la sante, 1'harmonie, le rendement et le bien-etre general de la societe,
et qu'iI n'y a par consequent aucune contradiction entre le role economique et
la responsabilite sociale des entreprises . Cette assertion est peut-etre vraie dans
un sens global, mais elle ne peut aucunement servir de ligne de conduite dans le
cas de decisions ou d'initiatives precises .

La navrante verite, c'est que 1'economie ne fonctionne pas comme un
ensemble harmonieux et integre, et que les couts et les avantages de la
responsabilite sociale ne vont pas necessairement de pair . Le fait de laisser sans
solutions les problemes sociaux entraine des couts qui, pour une bonne part,
sont supportes a 1'exterieur du systeme de production ; de meme, les avantages
decoulant de la solution de ces problemes se font surtout sentir en dehors de ce
systeme. Or, une corporation fonctionne dans un milieu economique plus rigide
et parfois impitoyable . Les sollicitations aupres du marche en vue d'obtenir les
ressources necessaires pour s'acquitter d'une responsabilite sociale recevraient
sans doute un accueil plutot froid, quel que fut le caractere generalement
bienfaisant de ]'initiative. Meme si I'entreprise pouvait raisonnablement
escompter des avantages pour elle-meme d'une depense a des fins sociales,
ceux-ci, tout autant que les avantages pour 1'ensemble de la societe, pourraient
fort bien ne se manifester qu'a tres longue echeance .

11 ne faut pas etre surpris, par consequent, que les chefs d'entreprise
s'arretent surtout aux couts lorsqu'il est question de responsabilite sociale . La
responsabilite sociale fait ordinairement monter le coOt des biens et des
services, au moins a court terme, de sorte que, meme si cela se fait inconsciem-
ment, c'est le marche qui determine quelle mesure de responsabilite sociale
I'entreprise devra assumer . La conscience et les actes du chef d'entreprise
seront toujours limites par cette realite, comme ceux, d'ailleurs, de 1'homme
politique .

Cette constatation ne repugnera qu'aux tenants de la responsabilite sociale
qui croient en la valeur absolue de leur cause . Mais les ressources ne sont pas
illimitees ; la necessite de faire des choix signifie que certains besoins resteront
toujours insatisfaits, certains desirs, inassouvis . 11 est possible que le chef
d'cntreprise se preoccupe trop, parfois, des coOts financiers et autres de la
responsabilite sociale, mais cette attitude peut apporter une rigueur a la fois
saine et necessaire dans les choix que fera la societe .

Un dernier point concerne particulierement I'economie canadienne . Les
choix que nous faisons au Canada parmi les valeurs economiques et sociales ne
seront pas toujours les memes que ceux que feront les autres . Nos choix se
repercutent sur les prix de nos biens et services . Or, comme nous I'avons deja
constate, le Canada ne peut se permettre d'offrir ses produits sur les marches
internationaux sans tenir compte des couts . Lant donne que, par rapport a la
plupart des autres pays industriels, le Canada est, hors de toute proportion,
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tributaire du commerce international, il s'ensuit que les producteurs canadiens
sont encore plus limites par les forces du marche que ceux des autres pays . En
meme temps, les Canadiens exigent de leur economie un niveau d'avantages
materiels et extra-materiels aussi eleve que tout autre au monde et probable-
ment plus eleve que celui qu'escomptent la plupart des autres peuples . Dans
une tres grande mesure, 1'economie canadienne ne pourra repondre aux reven-
dications sociales que dans la mesure ou le lui permettront les pays etrangers .

Attente et repons e
Nous allons etudier maintenant, en termes un peu plus precis, ce que la'

societe peut legitimement attendre des entreprises au chapitre de la responsabi-
lite sociale, et de quelle fa~on, selon nous, les entreprises devraient agir . Les
valeurs de la societe evoluent sans cesse et, par consequent, la tache de
remedier (ou de ne pas remedier) aux divers effets nocifs ou indesirables dont
les entreprises peuvent etre en partie responsables sera sujette a des change-
ments constants parmi les entreprises et au sein de la societe ou elles exercent
leur activite. Naguere encore, la vue de cheminees d'usines fumantes etait un
signe de prosperite . Or la meme scene aujourd'hui souleve l'indignation .
D'autres exemples de cette evolution de I'attitude du public sont cites par R .
W . Ackerman et R . A. Bauer dans Corporate Social Responsiveness : The
Modern Dilemna (sic) (1976) :

Le plus age des deux auteurs de ce volume se souvient tres bien que ]'on
reprochait aux femmes de prendre un emploi a un homme qui en avait
besoin . Des recipients jetables etaient a conseiller jusqu'a tout recemment .
L'utilisation a bon marche et dereglee (on peut se le permettre!) de
I'energie etait digne d'eloges . Les matieres plastiques etaient une des
grandes reussites de notre civilisation plutot que des dechets solides non
biodegradables . Sur le marche, ce n'est plus desormais a 1'acheteur de
prendre garde mais au vendeur . Encore recemment, la loi interdisait aux
employeurs de tenir compte de l'origine sociale de leurs employes . Mainte-
nant, cela est exige pour permettre d'elaborer des programmes d'action
positifs . Nous pourrions ajouter bien d'autres exemples, mais nous croyons
que le lecteur a compris .

Ce phenomene nous montre, d'abord, que quelle que soit ]'obligation des
chefs d'entreprise de repondre au changement social, il ne faut pas toujours
exiger qu'ils soient a I'avant-garde du changement . Une corporation peut
innover dans le domaine economique, mais elle est probablement mieux en
mesure de resoudre des probl'emes difficiles que de prevoir et d'amorcer le
changement social . Notre conclusion a cet egard est aussi, en partie, une
reconnaissance de la force de l'une des critiques que nous avons resumees au
debut du present chapitre .

Deuxiemement, la societe doit etre prudente au sujet des sortes d'obliga-
lions sociales qu'elle demande a 1'entreprise d'assumer, et celle-ci ne doit les
accepter qu'avec circonspection . Nous sommes d'avis en particulier que les
problemes sociaux de la troisieme categorie que nous avons decrite ci-dessus,
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c'est-a-dire ceux qui se situent essentiellement en dehors de I'activit6 de
1'entreprise, ne devraient pas normalement etre consideres comme des questions
auxquelles les corporations peuvent reagir (sauf peut-etre par la philanthropie
traditionnelle) . En d'autres termes, 1'entreprise devrait, a dire vrai, ne s'occuper
que de ce qui decoule directement de I'activit6 economique et s'abstenir de
pratiquer des « bonnes eeuvres p a 1'exterieur . Ces initiatives ne sont pas faciles
a departager, mais le fait de distinguer entre elles devrait aider a fixer des
objectifs accessibles.

Les mecomptes des entreprises aux Etats-Unis montrent 1'a-propos de
cette recommandation . D'apres ce que nous avons lu, la plupart des program-
mes d'animation sociale les plus innovateurs et ambitieux, comme I'etablisse-
ment d'entreprises dans les ghettos et les autres programmes de renovation
urbaine, se sont generalement soldes par des echecs . Naturellement, nous ne
possedons pas tous les details sur ces programmes, et les raisons de leur echec
apparent sont sans doute nombreuses et diverses . Neanmoins, il serait deraison-
nable de ne pas tenir compte des conclusions de ceux qui les ont etudiees et
expliquees .

La plupart de ces initiatives ont pris naissance au cours des annees
soixante, epoque ou la societe a ete le plus critiquee de tous cotes . On soutenait
couramment que la competence des gens d'affaires pouvait etre utilisee dans
presque tous les domaines et pour resoudre la plupart des problemes . Beaucoup
de dirigeants d'entreprises faisaient chorus . Certains programmes n'etaient
probablement rien de plus que des initiatives de relations publiques plutot
superficielles, mais nombreux sont ceux qui ont cru, .sans doute sincerement,
qu'ils pourraient fournir le savoir-faire et 1'energie qui manquaient au gouver-
nement et ailleurs .

Quel desenchantement, pourtant, en face des echecs repetes d'entreprises
desireuses de resoudre des problemes hors du champ de leur experience et de
leur competence . Sans compter que I'idee, fort repandue, que les problemes de
la croissance economique et de I'abondance universelle etaient rbsolus fut
ebranlee au cours des annees soixante-dix, entrainant 1'abandon de program-
mes ambitieux de reforme sociale auxquels les entreprises devaient s'associer .

Nous avons dit plus tot que I'entreprise devrait suivre le changement social
mais pas necessairement I'amorcer. II est egalement important qu'elle ne
reponde pas a toutes les demandes ni ne suive toutes les tendances ; il peut
meme lui arriver d'avoir a s'y opposer energiquement . A notre avis, 1'entreprise
doit resister a la fois aux pressions et a la tentation qui la pousseraient a se
porter responsable de questions se rapportant seulement de tres loin, voire pas
du tout, a son role economique primordial .

On pourra faciliter I'analyse et eviter un debat theorique et sterile en
n'abordant pas la responsabilite sociale dans I'abstrait .

11 faudrait plutot analyser soigneusement les exemples precis de preten-
dues resultantes de I'activit6 des corporations . L'analyste devrait s'efforcer de
determiner, en premier lieu, si le phenomene en question resulte vraiment de
I'activit6 de 1'entreprise, ou s'il n'est pas plutot un effet accessoire d'un aspect
plus large de la vie auquel 1'entreprise se trouve melee par pure coincidence . La
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plupart des phenomenes ne se rangeront probablement pas parfaitement dans
une categorie ou une autre, mais si l'on n'etablit pas de distinction rationnelle
entre les causes primaires et les causes secondaires, ]a solution retenue risque
fort d'etre sans effet . Il peut, par exemple, y avoir un rapport suffisamment
etroit entre la pollution industrielle et I'activit6 d'une entreprise pour conclure
que celle-ci est tenue de reduire la pollution . En revanche, il ne serait
probablement pas juste de conclure qu'un fabricant d'automobiles est responsa-
ble des encombrements de la circulation ; bien sur, il n'y aurait pas d'embou-
teillages si cette entreprise et d'autres n'avaient pas fabrique d'automobiles .

Cependant, meme lorsqu'on a pu isoler une consequence dont certains
aspects peuvent etre nocifs, et meme s'il est possible de dire que I'activit6 de
t'entreprise en est la cause, il reste la difficile question d'en determiner le degre
de nocivite . Il est rarement possible de porter des jugements absolus . On
constatera invariablement par I'analyse que le mal fait partie du cout de
quelque chose d'autre . Personne ne peut etre pour les produits dangereux, par
exemple, mais il n'y a probablement rien qui, mal utilise, ne soit pas dangereux .
Pareillement, peu de procedes industriels sont absolument sans danger pour
ceux qui les appliquent . Si les produits en question sont generalement recher-
ches (et on ne devrait pas les fabriquer si personne n'est pret a les acheter), ils
presenteront fatalement un certain danger pour ceux qui les fabriquent et les
utilisent, et peut-etre aussi pour les autres .

L'entreprise qui fabrique les produits est sans doute tenue de reduire les
dangers, mais on ne saurait l'obliger a garantir que ses produits sont absolu-
ment surs. Meme le degre de surete a exiger se resumerait a determiner
comment les couts du danger et du remede a y apporter seront partages entre
les parties interessees . Des decisions comme celle-la ont toujours ete prises,
mais souvent au petit bonheur, par ]a corporation, ses employes, ses clients et
1'ensemble de la societe, et peut-etre meme, mais pas necessairement, par
l'entremise de 11tat . L'idee de responsabilite sociale suppose que les decisions
de ce genre devraient etre prises en meilleure connaissance de cause, mais les
entreprises ne sont pas les seules a devoir se mieux sensibiliser a ces problemes .

Notre conclusion selon laquelle les entreprises ne devraient pas avoir a
s'occuper activement de questions essentiellement etrangeres a leur propre
sphere d'activite cadre egalement avec les succes obtenus par les corporations
en matiere de responsabilite sociale . Selon ceux qui ont analyse ce qui s'est
passe aux )✓tats-Unis, on obtient les resultats les meilleurs et les plus durables
lorsque les objectifs sociaux peuvent etre integres a I'activit6 normale de
1'entreprise . D'abord, les revendications sociales dependent moins de la con-
science de chaque dirigeant et sont moins sensibles a sa motivation lorsqu'elles
deviennent partie integrante de I'activit6 normale de la firme . Une fois que les
responsabilites sociales deviennent choses courantes, elles cessent d'etre consi-
derees comme exterieures a I'entreprise . Celle-ci s'en acquitte dans le cours
normal des choses, et non pas pour repondre aux pressions du moment .

Cc genre d'integration a]'exploitation elle-meme est plus susceptible de se
produire lorsque les chefs d'entreprise se rendent compte qu'il n'existe vraiment
pas de distinction valable entre les affaires economiques et les questions
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sociales dont on leur demande de s'occuper . Ce sont des aspects differents de la
meme activite . Les raisons de faire telle ou telle chose peuvent fort bien etre
exclusivement d'ordre economique ou exclusivement d'ordre social, mais le
motif premier est sans importance une fois que l'activite est en cours . Au dela
de ce stade, ce sont les consequences de 1'activite qui dominent, consequences a
la fois economiques et sociales .

II est vrai que 1'entreprise peut trouver plus facile de ne pas tenir compte
des consequences sociales de ses decisions (parce que les mecanismes pour
assurer l'application des revendications sociales sont plus divers et que leurs
effets sont moins immediats que ceux du marche), mais il n'en reste pas moins
qu'il s'agit surtout de prevoir les consequences et de choisir le moment
opportun d'agir . Nous insistons sur le fait que la responsabilite sociale doit etre
consideree en fonction des consequences ou des effets des decisions des
entreprises . D'abord, cette faqon de voir est la plus susceptible d'apparaitre
pertinente et legitime aux yeux de la direction de 1'entreprise . On ne leur
demande pas de s'engager dans des initiatives nouvelles, mal definies et
manifestement non pertinentes . On leur demande simplement, au contraire,
d'etudier a fond les effets de leur activite normale, et d'attacher autant
d'importance aux incidences sociales qu'aux repercussions economiques de
leurs decisions .

Cette faqon de cerner le probleme de la responsabilite sociale presente
aussi l'avantage d'aller de pair avec la competence en matiere d'organisation
que l'on peut s'attendre de trouver dans une entreprise moderne bien dirigee .
Les chefs d'entreprise vigilants ont I'habitude de sonder le milieu pour deceler
les valeurs nouvelles chez les consommateurs ; le sonder pour determiner les
nouvelles exigences sociales n'est pas tellement different . Pareillement, la mise
en application d'une nouvelle politique sociale est un probleme d'organisation
assez semblable a ceux qui doivent etre resolus lors de 1'adoption de toute
nouvelle politique quelle qu'elle soit .

CONCLUSIONS

La societe et les entreprises elles-memes ont reconnu que celles-ci ont un e

responsabilite sociale . La tache des specialistes tout comme celle des chefs
d'entreprise est de donner un sens a cette notion ambigue . Dans la premiere
partie du present chapitre, nous avons bien precise que nous n'avions pas
l'intention d'enoncer de directives sur la fa~on dont les entreprises, au Canada,
devraient s'acquitter de leurs responsabilites sociales . En revanche, nous avons
essaye de determiner et de definir en quoi elles consistent et d'etablir un cadre
d'analyse, d'elaboration et d'application de ces responsabilites .

Nous avons traite de la responsabilite qu'ont les entreprises d'elaborer des
methodes pour determiner les problemes sociaux et chercher a les resoudre,
mais nous n'avons presente aucune directive precise sur la fagon dont une
entreprise pourrait le mieux y parvenir . D'ailleurs, notre connaissance insuffi-
sante du sujet ne nous permettait pas de le faire . Bien plus, aucun sociologue ne
pourrait, a notre avis, fournir de reponses precises aux probl'emes qui se
poseront de faqon differente dans chaque entreprise et que chacune sera
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appelee a resoudre a sa maniere. Meme s'il etait possible de fournir des conseils
categoriques a une entreprise particuliere a un moment precis, la constante
evolution du jeu et de I'equilibre des valeurs sociales rendrait bientot le conseil
inutile .

Deux moyens d'action s'offrent, cependant, aux entreprises et nous allons
tenter de les expliquer . Puis, nous formulerons quelques reflexions quant au
role de la loi vis-a-vis de la responsabilite sociale des entreprises .

Codes de conduite

11 a ete parfois propose que les entreprises elles-memes, ou Ittat, enoncent
clairement ce que doit etre le comportement social des corporations . Voila qui,
a premiere vue, est parfaitement raisonnable . Les entreprises disposeraient
ainsi de directives generales et le public aurait un point de repere pour evaluer
le comportement de la corporation . L'idee d'un code de conduite ou d'ethique
tient compte egalement du fait que toutes les responsabilites sociales ne
peuvent pas etre exprimees dans la loi et que, pour diverses raisons, la loi ne
peut etablir qu'une norme minimale que les entreprises devraient We encoura-
gees a depasser .

Or, nous ne voyons guere de raisons de croire que les codes d'ethique
contribueront concretement a definir la responsabilite sociale des entreprises .
Notre pessimisme decoule en partie de notre conception de la nature de la
responsabilite sociale, et en partie des limites inherentes aux codes d'ethique en
general .

Pour les motifs que nous avons essaye d'expliquer ci-dessus, tout ce qu'on
peut raisonnablement escompter quant a ce que doit recouvrir la responsabilite
sociale des entreprises, c'est que ces dernieres tiennent compte des consequen-
ces aussi bien sociales qu'economiques de leurs decisions . Si elles agissent ainsi,
leurs decisions assureront 1'equilibre entre les avantages economiques et
sociaux d'une part et les couts d'autre part . Un code de conduite enonce en
termes generaux est de peu d'utilite lorsque vient le moment de prendre des
decisions concretes .

Pour etre utile, un enonce de principe devrait aller beaucoup plus loin et
indiquer exactement comment et dans quelle mesure l'une ou 1'autre des
consequences sociales influerait sur toutes les decisions concevables de 1'entre-
prise . Or, cela est impossible. Une entreprise ne peut pas prevoir a I'avance
comment elle evaluera les differents facteurs economiques les uns par rapport
aux autres, et encore moins comment elle se comportera devant la multitude de
consequences sociales que sa decision peut entrainer . II ne faut pas oublier que
la decision d'une entreprise ne met jamais en opposition les avantages et les
couts economiques d'une part et les avantages et les couts sociaux d'autre part .
Les facteurs economiques, en particulier les facteurs a court et a long terme, ne
jouent pas toujours tous dans le meme sens, et les consequences sociales sont
encore plus difficiles a determiner et a evaluer .

Voici deux exemples frappants du genre de conflits difficiles qui peuvent
surgir . Dans un cas particulier, une entreprise a fait des efforts determines pour
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embaucher des gens de groupes minoritaires, estimant qu'ils avaient ete
victimes d'une politique d'emploi discriminatoire . Lorsque, par la suite les
conditions economiques exigerent une reduction des effectifs, le principe de
1'anciennete (qui avait d'ailleurs ete consigne dans une convention collective)
fut applique et contribua a defaire une bonne partie de l'oeuvre accomplie .
Dans un autre cas, ou il y avait eu mises a pied, le syndicat a reproche a
1'entreprise d'avoir fait retomber sur ses employes les consequences du ralentis-
sement economique, tout en continuant a faire des dons a des oeuvres de
charite .

Ces exemples demontrent que les consequences sociales sont peut-etre
moins opposees aux consequences economiques qu'entre elles-memes, et corn-
bien il serait impossible de formuler d'avance la vraie reponse dans un code
d'ethique . 11s font voir egalement que les decisions de 1'entreprise peuvent etre
limitees ou meme determinees par 1'idee que se fait quelqu'un d'autre, comme
un syndicat, de ses responsabilites economiques et sociales .

De plus, un code de responsabilite sociale ne peut pas etre un instrument
utile de controle ou d'application a moins que sa formulation n'ait la precision
qu'on exige d'une loi . Un code d'ethique differe d'une loi seulement par sa
source et par le genre de sanctions prevues pour en assurer l'application . Il ne
peut en differer quant a la clarte de ce qu'il definit ou a la conduite qu'il
prescrit ou interdit . S'il en differe a ces chapitres, il est afflige de toutes les
carences d'une loi ayant les memes defauts .

Les codes d'ethique et de saine pratique sont utiles dans le cas des
professions liberates parce qu'ils s'appliquent a un groupe de gens plutot
restreint qui ont suivi le meme cours de formation dans une discipline relative-
ment limitee et assez bien definie . Les situations que prevoient ces codes
decoulent naturellement de 1'activite normale des personnes qui exercent ces
professions . 11 y a ordinairement peu a dire au sujet des valeurs relatives des
actes et des comportements que les codes d'ethique professionnelle encouragent
ou interdisent, parce que ces valeurs sont partagees par la plupart des membres
du groupe et sont, de fait, la raison d'etre de la profession. Cette cohesion
interne permet, a son tour, de mettre en place un regime disciplinaire precis
pour faire observer les normes de la profession .

Toutefois, les codes d'ethique professionnelle tendent a etre inoperants
dans les secteurs peripheriques de I'activite normale des professions liberales .
Ils sont faibles, par exemple, lorsqu'il s'agit de regler les questions de compe-
tence et que I'activite a I'egard de laquelle la competence du membre de la
profession est mise en cause n'est pas une activite normale . En outre, il est
souvent difficile de determiner jusqu'ou doit aller le code d'ethique profession-
nelle ; dans quelle mesure, par exemple, 1'aspect non professionnel de la vie
d'une personne doit etre regi par les normes d'ethique de la profession dont il
est membre .

Ces considerations nous obligent a douter de I'utilite d'un code d'ethique
qui regirait le comportement des entreprises et, en particulier, a rejeter 1'idee
qu'un tel code pourrait favoriser de faqon importante le respect de la responsa-
bilite sociale .
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Communication de 1'information social e
La notion de corporations ayant des responsabilites sociales autant qu'eco-

nomiques s'est toujours accompagnee, tout naturellement, de la conviction
qu'elles devraient fournir des renseignements au sujet de l'incidence sociale de
leurs decisions economiques a ceux qui en subissent les consequences . L'infor-
mation sociale est au rendement social ce que l'information financiere est au
rendement economique .

L'analogie est utile, mais on ne doit pas la pousser trop loin . Comme nous
1'avons montre dans un chapitre precedent, on ne s'entend peut-etre pas encore
sur les limites a fixer a la communication des renseignements financiers, mais il
y a neanmoins un assez large accord sur ce qu'est l'information financiere, et
les moyens de la diffuser ont ete perfectionnes au cours des annees. Il en va
bien autrement de l'information sociale. Les corporations sont incapables de
dire combien elles influent sur la societe et, en particulier, sur les differents
groupes qui la composent . En outre, les entreprises et tous les autres elements
de la societe evoluent sans cesse et se rajustent constamment les unes par
rapport aux autres . Dans ce processus sans fin d'action et de reaction, on ne
pourra jamais se mettre d'accord sur 1'effet precis qu'un element de la societe a
sur un autre, de sorte qu'il est extremement difficile de determiner quels
renseignements peuvent servir a apprecier le rendement social d'une entreprise .
De plus, les effets sociaux de ce que ne fait pas une entreprise peuvent etre au
moins aussi importants que les consequences de ce qu'elle fait . Nous pensons
qu'il ne sera jamais possible de concevoir, pour mesurer les consequences
sociales des decisions des entreprises, des dispositifs le moindrement compara-
bles aux systemes de comptabilite financiere .

On ne peut raisonnablement s'attendre, a court terme, a des resultats bien
spectaculaires au sujet de la communication de I'information sociale par les
entreprises, 1'etude de cette question etant encore a ses debuts, mais il devrait y
avoir des progres constants dans cc domaine, comme il y en a eu dans celui de
la divulgation des renseignements financiers . Les travaux sur la communication
de I'information sociale vont de 1'avant, et les etudes qu'on y consacre
permettront progressivement d'elaborer des methodes et des normes a la fois
pour la collecte de l'information sociale et sa divulgation . Un nombre croissant
d'entreprises presentent, dans leurs rapports annuels, des observations et des
considerations sur des sujets qui leur semblent etre d'interet general . Il est
facile de critiquer ces rapports pour les affirmations partiales et interessees que
contiennent beaucoup d'entre eux, mais un grand nombre d'entreprises font des
efforts consciencieux et utiles pour repondre au besoin d'information concer-
nant leur activite . Plus il y aura de dirigeants d'entreprise pour se rendre
compte de l'importance de l'information sociale dans la prise des decisions
economiques et pour tenir compte de l'incidence de ces decisions sur la vie des
individus, plus on finira par accepter et regler les demandes legitimes de
renseignements, fournissant ainsi au public I'information dont il a besoin pour
porter des jugements valables sur 1'entreprise privee . Nous croyons que cela est
en train de se faire .
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Comptabilite social e

Un aspect particulier du concept de la communication de l'information
sociale merite qu'on le traite en termes plus precis ; il s'agit de la comptabilite
sociale . Les tenants de ce mode de communication de l'information prennent
comme point de depart le fait inconteste que les consequences sociales des
decisions d'une entreprise creent des couts qui se situent pour une large part
hors de 1'entreprise et de ses systemes de mesure . Ces couts sont etrangers a
1'entreprise . Il s'agit donc de comptabiliser la responsabilite sociale, c'est-a-dire
d'o interioriser» ces couts reels qui, n'etant pas consignes, passent inaper-
qus . Cette these suppose que la mesure de la responsabilite sociale d'une
entreprise est la somme des couts additionnels (et, en consequence, de benefices
sacrifies) que determinerait un tel systeme de comptabilite . L'idee est interes-
sante parce qu'elle promet d'apporter une certitude reconfortante dans un
domaine qui est on ne peut plus vague .

Nous pensons, cependant, que la notion de 1'evaluation de la responsabilite
sociale grace a une meilleure comptabilite, bien qu'attrayante en surface, est
essentiellement fausse . D'abord, 1'application voulue d'une partie des benefices
de 1'entreprise au soulagement de problemes sociaux ne changerait pas grand
chose, ne fut-ce qu'a cause de l'insuffisance des benefices globaux .

En second lieu, la comptabilite sociale a le defaut de poser comme
hypothese que tous les benefices valent leurs couts ou, reciproquement, que
tous les benefices coutent cc qu'ils valent . L'art de la comptabilite, meme
Iorsqu'il est utilise dans le sens traditionnel, comporte un grand nombre
d'hypotheses, d'estimations et de previsions, et un de ses defauts est de donner
l'illusion d'objectivite et de precision . La quantification des jugements de
valeur inherents a I'idee de comptabilite sociale augmenterait cet effet et
entrainerait la comptabilite et la responsabilite sociales de 1'entreprise sur une
fausse piste .

S'attacher aux initiatives que pourrait prendre une corporation au moyen
des benefices sacrifies a pour effet de faire negliger I'incidence sociale de ce
que fait 1'entreprise dans son activite economique principale. En outre, s'acquit-
ter de sa responsabilite sociale par des programmes speciaux, cc que sous-
entend 1'idee de benefices sacrifies, ne saurait correspondre qu'a une faible
partie de 1'activite d'une corporation . C'est 1'effet global de I'activite de
1'entreprise qui est important .

La comptabilite sociale accorde des credits speciaux pour les depenses
sociales sciemment engagees . Cela n'est possible, naturellement, que lorsque
sont mis en ceuvre des programmes sociaux speciaux, mais meme la 1'idee
s'effondre . L'un des critiques a cite comme exemple le cas d'une banque qui a
elabore un programme de prets a des a entrepreneurs membres de groupes
minoritaires u. Une fois que les directeurs du service de credit eurent appris a
gerer ces prets speciaux et que le programme fonctionnait bien, celui-ci fut
integre aux operations normales de la banque . 11 aurait ete difficile et sans
objet, par la suite, d'imputer des frais generaux a ces prets speciaux etant
donne qu'ils n'etaient plus speciaux . Bref, une fois le programme institutionna-
lise avec succes et integre aux operations normales de la banque, la comptabi-
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lite sociale cesserait de tenir compte de 1'element « responsabilite sociale b de cc
programme.

La comptabilite sociale a souvent de ces curieux effets . II est assez facile,
par exemple, de determiner le cout de la lutte contre la pollution et de
l'outillage necessaire a cette fin, mais comment ce cout peut-il etre determine
lorsqu'on met en place une installation qui ne pollue pas? Supposons egalement
qu'un procede soit plus productif tout en ne creant pas de pollution ou en etant
moins dangereux pour les employes qui 1'utilisent .'Devrait-ii y avoir une sorte
d'imputation aux operations normales pour compenser un credit au titre de la
responsabilite sociale? Et dans le cas de 1'affirmative, comment pourrait-elle
etre determinee rationnellement?

De fait, il n'existe ordinairement aucun moyen pratique d'isoler et de
quantifier les couts sociaux, ni aucune faqon valable de les imputer sur les
avantages anticipes . Or si l'on n'y parvient pas, la comptabilite sociale ne rime
a rien . II est a craindre que les entreprises ne soient amenees a faire des
estimations insoutenables et des hypotheses forcees pour obtenir les donnees
necessaires a 1'etablissement d'etats de realisations sociales . La technique
deformerait alors la realite au point de la vider de tout sens .

Verification social e
Nous concluons cette analyse par de breves considerations sur la a verifica-

tion sociale )) . La notion de verification sociale decoule peut-etre naturellement
de 1'idee d'une comptabilite sociale; elle est donc assujettie aux limites inheren-
tes a toute tentative d'attribuer des normes objectives a un phenomene subjec-
tif. Plus generalement, la verification suppose une evaluation du rendement en
fonction de normes precises pour permettre d'apprecier' la gestion et ses
resultats . L'idee d'une verification peut etre utile pour aider une societe a
determiner la valeur des moyens de depister et de resoudre les problemes
sociaux aux divers paliers de I'entreprise . Elie peut servir aussi a determiner
1'efficacite des solutions que 1'entreprise apporte aux problemes sociaux qu'elle
tente de regler . En tant que telle, la verification sociale est un instrument de
gestion precieux pour evaluer dans quelle mesure la direction de I'entreprise
atteint ses objectifs . Ce n'est pas la, toutefois, le contexte dans lequel le mot
verification est normalement utilise . Dans le sens habituel, la verification
evalue les resultats en fonction de normes etablies a I'exterieur . Comme nous
I'avons explique precedemment, nous sommes encore loin de normes objectives
pour evaluer la responsabilite sociale ; d'ici a ce qu'elles existent, il ne faut
attendre de la verification sociale que ce qu'elle peut vraiment donner . Les
analogies avec la verification financiere ordinaire sont de nature a tromper et a
decevoir .

Le role de la loi

Au Canada et ailleurs la loi s'est deja attaquee a la plupart des aspects que
l'on considere communement comme etant du ressort de la responsabilite
sociale de I'entreprise. La pollution, les conditions de travail, la surete du
produit, les distinctions injustes fondees sur la race et les autres disparites de
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traitement, la publicite et beaucoup d'autres manifestations sociales et econo-
miques de I'activite industrielle et commerciale ont ete reglementees par voie
legislative . Auparavant, certaines relevaient meme, au moins partiellement, du
droit commun . Dans la mesure ou la loi empiete sur un secteur de la
responsabilite sociale, ou 1'occupe integralement, la conscience est remplacee
par l'obligation et la liberte d'agir par la coercition . D'ailleurs, le debat sur la
responsabilite sociale de I'entreprise porte dans une large mesure sur la
question de savoir si la conduite des corporations doit aller au-dela des
prescriptions de la loi et dans quelle mesure. La plupart des critiques adressees
aux entreprises pour n'avoir pas assume leurs responsabilites sociales pour-
raient donc etre considerees comme une critique des gouvernements qui ont
elude leurs responsabilites en negligeant d'edicter et de faire executer des lois
efficaces .

La decision d'adopter une loi est, naturellement, d'ordre politique, et
censee refleter 1'avis d'une tranche importante de 1'opinion publique qui
reclame la mesure envisagee . Or, l'opinion publique est d'abord filtree par .les
organes politiques et administratifs de 11tat et risque ainsi d'etre deformee par
leurs preventions et leurs besoins internes . Pour ces raisons, entre autres,
notamment les contre-pressions emanant de ceux qui peuvent s'attendre d'avoir
a supporter le fardeau de la loi et une comprehension peut-etre incomplete du
probleme et des repercussions d'une loi qui est adoptee pour le resoudre, la
mesure legislative ne repond pas parfois, dans son application, aux attentes de
ceux qui l'ont preconisee .

En regle generale, toutefois, on peut dire que la loi impose la responsabi-
lite sociale lorsque le gouvernement est convaincu qu'une grande partie de la
population estime fermement que 1'objet envisage est trop important pour etre
laisse aux caprices de la conscience de 1'entreprise, ou que les repercussions de
l'inaction legislative sont jugees intolerables . Dans le cas de certains types de
probl'emes sociaux, il n'y a guere d'intervention sans loi, et peu de possibilites
de progresser au-dela de celle-ci . Bref, la loi occupe tout le domaine . C'est ce
qui risque le plus de se produire quand la corporation doit engager de lourds
frais par rapport a ses concurrents . Le meilleur exemple en est probablement la
lutte contre la pollution . Dans certaines industries, les installations de lutte
contre la pollution sont si couteuses qu'une entreprise, meme si elle desire
ardemment les mettre en place, ne peut le faire sans compromettre son
existence meme, a moins que ses concurrents n'agissent dans le meme sens .
Dans ces circonstances, il ne se fera pas grand chose tant que toutes les firmes
concurrentes du meme secteur industriel ne seront pas contraintes d'assumer
les couts accrus de la responsabilite sociale prevue dans une loi .

La loi peut accroitre 1'aptitude de 1'entreprise a se conformer a ses
obligations sociales en en confiant la responsabilite a des personnes designees
au sein de la corporation . De nombreuses fonctions sont tres decentralisees, par
exemple, et echappent a 1'observation et au controle de la haute direction .
Ainsi, 1'Lat octroie des permis a bien des gens, dont les pilotes d'avion de ligne
et les chauffeurs de taxi, afin d'assurer la competence technique necessaire et
un service honnete . Dans de tels cas, des sanctions de la loi ou d'un organisme
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de reglementation peuvent etre appliquees directement contre la personne dont
le rendement est insuffisant, que son employeur decide ou non, ou soit ou non
capable, de prendre des mesures correctives ou disciplinaires . Certains services
d'inspection gouvernementaux (comme, par exemple, 1'examen de I'etat de
navigabilite des canots de sauvetage d'un navire) existent autant en raison de
l'incapacite de la direction a se conformer aux normes souhaitables de respon-
sabilite sociale qu'a cause de son refus de les respecter .

La decision de. I'Etat de faire observer la responsabilite sociale par voie
legislative cree parfois des problemes, car elle peut, tout comme une initiative
spontanee de la part de l'entreprise, provoquer d'autres consequences sociales
et economiques . C'est l'une des raisons pour lesquelles 1'adoption d'une loi pour
regler un probleme social semble etre, bien souvent, une solution boiteuse .
Ainsi, une loi vraiment efficace contre la pollution, meme si elle frappe
egalement tous les producteurs canadiens en cause, peut rendre l'industrie
canadienne incapable de soutenir la concurrence des fournisseurs etrangers . Le
gouvernement peut se contenter d'une loi de qualite moyenne, ou appliquer
sans trop de rigueur une bonne loi, afin de ne pas detruire l'industrie et ceux
qui en dependent pour leur subsistance . Pareillement, etant donne que des
economies d'echelle sont realisables dans le cas de la lutte contre la pollution
comme dans les autres secteurs industriels, et aussi parce que les entreprises
d'une branche quelconque de l'industrie ne sont pas toutes egalement en
mesure d'y adapter leurs usines, I'application rigoureuse d'une loi parfaite
contre la pollution peut mener a la fermeture de certaines entreprises et, par
consequent, a un accroissement de la concentration industrielle . Les gouverne-
ments ont des obligations bien plus nombreuses et diverses que meme les plus
grandes corporations, et doivent assumer beaucoup plus de responsabilites
sociales . Pour toutes ces raisons les resultats qu'on peut attendre de la loi sont
vraiment limites .

II est clair qu'on ne saurait promulguer de regles 'ou de principes pour
prevoir le moment ou la loi doit intervenir dans un secteur de la responsabilite
sociale des entreprises . Le moment de 1'appliquer sera determine par le
processus politique . Tout ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que la loi agira
trop tot de 1'avis de certains et trop tard pour d'autres .

Nous voulons termer par quelques observations sur I'application de la loi
aux corporations, parceZ}ue nous croyons que cette question a ete negligee trop
longtemps par les juristes et les reformateurs sociaux . II est clair que les
instruments juridiques du type classique sont souvent insuffisants en face de la
conduite sociale de 1'entreprise ou de son inconduite, et qu'a mesure que la
responsabilite sociale tombera sous le coup de la loi, celle-ci devra prevoir de
nouveaux modes d'application .

Nous ne revendiquons aucunement la paternite des idees exprimees dans
les lignes qui suivent . Elles sont en effet tirees d'un ouvrage de Christopher D .
Stone, Where the Law Ends : The Social Control of Corporate Behavior
(1975). Stone y explique un aspect fondamental mais frequemment neglige des
organisations industrielles, a savoir qu'elles tendent a se creer une vie distincte
de celle des personnes qui en font partie . En outre, les employes sont portes a
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acquerir envers 1'entreprise une fidelite qui peut a la fois saper et dominer leurs
jugements moraux personnels . Une conduite qui serait reprehensible chez un
individu peut, dans le contexte d'une organisation, prendre une coloration
differente et se justifier comme servant le bien commun . La conscience, dans le
monde des entreprises geantes, est un moyen de controle de la conduite moins
sur qu'il ne le serait dans un monde d'individus et de petites entreprises; d'ou la
necessite plus grande encore de controler le comportement social par voie
legislative .

En second lieu, la sanction judiciaire traditionnelle qu'est 1'emprisonne-
ment ne peut pas etre appliquee aux entreprises comme telles, et la menace
d'une amende, meme si elle est importante par rapport aux benefices de la
corporation (ce qui est rarement le cas) n'entrainera guere, pour diverses
raisons que Stone enumere, d'amelioration dans la conduite des membres de
l'organisation . En outre, pour de nombreuses raisons, les parlements et les
tribunaux repugneront a imposer des sanctions financieres qui risqueraient de
nuire vraiment a une entreprise . De toute evidence, le mefait d'une entreprise
est attribuable a un ou plusieurs individus, et une sanction suffisamment
rigoureuse pour etre ressentie par la corporation risque d'avoir des consequen-
ces prejudiciables a bien des innocents pour qui la sante economique et la
survie de 1'entreprise sont essentielles .

Toute tentative d'appliquer la loi aux personnes responsables a l'interieur
de 1'entreprise suscite des problemes aussi compliques . D'abord, il est extreme-
ment difficile de prouver, comme 1'exige la loi, l'intention coupable ou meme la
negligence de la part de personnes qui font partie de grandes corporations et
participent a des operations industrielles complexes . Il arrive souvent que, dans
une entreprise, nul ne possede toules les donnees qui lui auraient permis de
prevenir une consequence qui, une fois survenue, se revele nettement prejudi-
ciable . Bien des incidents regrettables au sujet de produits dangereux sont
attribuables a cc manque d'information . En second lieu, rares sont ceux qui
pourraient supporter les sanctions financieres, sous forme d'amendes ou de
dommages-interets, qu'il conviendrait d'imposer par suite du tort attribuable a
leur conduite . Stone ajoute une observation importante : meme si 1'on peut
identifier, et punir suffisamment, la personne qui est a bl"amer, cela ne
changera pas necessairement la conduite de 1'entreprise, parce qu'il est de la
nature meme des corporations de voir a ce que nul ne soit indispensable .

Nous avons formule ces dernieres considerations en guise de preambule a
la these de Stone en faveur d'un recours juridique additionnel et different :

Pour regir les corporations on ne peut pas continuer de s'appuyer autant
qu'a 1'heure actuelle sur les menaces posees a I'ensemble de 1'entreprise, et
permettre a celle-ci de s'adapter aux exigences de la loi selon qu'elle le
juge a propos, en fonction de ses propres calculs des profits et pertes ; ni
meme de s'en remettre aux menaces dirigees contre des personnes en
autorite pour les inciter a instituer les changements qu'elles-memes jugent
necessaires . 11 ne s'agit pas d'abandonner ces strategies, mais il faudra
adopter en outre, et de plus en plus, une nouvelle faqon d'aborder le
probleme. La societe devra determiner certaines variables precises et
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critiques de la structure de l'organisation et, dans la mesure du possible,
intervenir au sein meme de 1'entreprise pour les amenager comme elle le
jugera a-propos . En d'autres termes, si l'on peut d'abord preciser quelles
configurations internes Wales des filieres d'autorite et de communications
amelioreraient le plus, par exemple, le probleme de la pollution par les
entreprises . . . la societe pourra peut-etre alors envisager des programmes
destines a placer directement sous tutelle ces configurations ideales . Je
songe donc a un systeme juridique qui, dans le cas des entreprises, tendrait
de plus en plus a influer directement sur les processus de prise de decision,
du moins comme complement des strategies traditionnelles qui consistent,
dans une large mesure, a attendre que la corporation agisse . Au lieu de
considerer les procedes internes de I'entreprise comme une « boite noire u
ne devant etre influencee qu'indirectement par des menaces semees ici et
IA tels des pieges, il faut que la societe intervienne plus directement
qu'auparavant dans les structures et les processus decisionnels de la
corporation .

Stone enonce ensuite un certain nombre de moyens de reforme juridique
que nous n'essaierons pas de decrire ici . Nous ne sommes pas d'accord avec
toutes ses propositions, comme par exemple, ses variantes de 1'idee d'un
« administrateur charge de 1'interet public)) que nous avons evoquee au chapi-
tre xt j . On retrouve, cependant, dans toutes ses suggestions la necessite de
donner a la loi un role plus preventif, par opposition a un role simplement
punitif ou reparateur . Il s'agit d'une reorientation particulierement necessaire
dans des secteurs comme la pollution, la surete du produit et la securite du lieu
de travail, ou il importe de recueillir et d'evaluer systematiquement l'informa-
tion au cours des etapes de la mise au point d'un produit . II avance egalement
certaines idees s'inspirant d'une analogie avec la liberte surveillee dans les cas
de conduite blamable prouvee, et preconise des methodes precises de supervi-
sion et d'inspection dans des industries particulierement dangereuses .

Bien des passages du livre de Stone sont de nature a inquieter, voire a
effrayer les dirigeants d'entreprises . II reste que, a notre connaissance, il a
exprime plus d'idees pratiques au sujet de la responsabilite sociale des entrepri-
ses que quiconque . Nous concluons ce chapitre en esperant que ce resume de
certaines de ses idees stimulera 1'etude et les echanges de vues chez les
legislateurs et tous ceux qu'interesse la responsabilite sociale .





Chapitre xv u

Le secteur reglemente et
le mecanisme de reglementation

L'examen des groupements de societes ne saurait faire abstraction des
particularites du secteur reglemente de 1'economie canadienne . Premierement,
ce secteur est important par rapport a 1'ensemble de 1'economie si on le
compare, par exemple, a celui des Etats-Unis ou il correspond a environ 17 %
du produit national brut (PNB) . Deuxiemement, la reglementation a souvent
pour effet d'intensifier la concentration dans une industrie, meme si tel n'est
pas necessairement l'objectif envisage . Mais meme lorsqu'elle n'augmente pas
la concentration, la reglementation, de par le role qu'elle joue dans la fixation
des prix, reduit la concurrence aussi surement que le ferait un monopole ou un
oligopole . Dans ce chapitre, nous nous attachons a la nature et aux effets du
mecanisme de la reglementation plutot qu'aux entreprises reglementees
elles-memes .

11 importe d'abord de definir certains termes . Il y a une distinction a faire,
a notre avis, entre la reglementation directe et la reglementation qualitative .
Cette derniere etablit une large gamme de normes d'ordre qualitatif qui visent
1'ensemble des industries, voire la societe toute entiere . Les reglements sur la
sante, 1'hygiene et la securite des produits, les lois sur les heures de travail et les
reglements de zonage n'en sont que quelques exemples d'application generale
entre mille . Ce genre de reglementation peut avoir de profondes repercussions
sur 1'activite economique ou autre, mais il ne plonge pas ses racines dans la
structure particuliere qui sert d'assise a I'activite economique d'un pays .

Nous etudions dans le present chapitre ce qu'il convient d'appeler la
reglementation directe, c'est-a-dire 1'ensemble des lois et des organismes, y
compris les societes de la Couronne, qui influent directement sur la fixation des
prix et la repartition des ressources . La reglementation directe, dans le sens ou
nous I'entendons, prend deux formes . 11 y a d'abord les industries soumises aux
organismes regulateurs qui s'interessent essentiellement aux prix, aux benefices
et a la qualite du service . Par exemple, les chemins de fer, les compagnies
d'electricite, de gaz et de telephone, les banques, les pipe-lines, le camionnage,
les lignes aeriennes, les taxis, la radiodiffusion, les valeurs mobilieres et le s
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assurances sont autant de secteurs soumis a cette reglementation generale .
L'objet de la reglementation, cependant, varie d'un secteur a I'autre . Les prix,
les benefices et la qualite du service des compagnies de chemins de fer et de
telephone sont controles de pres, tandis que lorsqu'il s'agit des compagnies
d'assurances, des banques et des courtiers en valeurs, les organismes regula-
teurs s'interessent plutot a la solvabilite et a l'integrite financieres et ne
reglementent ni les prix, ni les benefices, du moins pas directement . En
radiodiffusion, les autorites semblent se soucier principalement de la qualite du
service et, jusqu'a un certain point, de la programmation . La seconde forme de
reglementation directe est I'autoreglementation . En vertu de lois-cadres, les
professions liberales et une bonne partie de I'agriculture jouissent de va'stes
pouvoirs qui permettent a des groupements de reglementer la qualite des
services, la fourniture des denrees et le niveau des prix . La reglementation
directe de l'une et I'autre formes intervient aux niveaux local, provincial ou
federal .

Aux fins de notre etude, ce ne sont pas les aspects particuliers de I'activite
d'une industrie reglementee auxquels I'organisme regulateur s'attache davan-
tage, ni le niveau de gouvernement d'ou le reglement emane qui nous interes-
sent, mais plutot un trait qui est commun a toutes les industries reglementees
(bien que l'importance qu'y attachent les organismes regulateurs varie d'une
industrie a l'autre), a savoir les restrictions souvent imposees a 1'acces aux
industries ainsi que le controle exerce sur les prix et sur la production . 11 en
resulte souvent que les secteurs reglementes sont a 1'abri de toute concurrence .
Tout controle de I'acces a une industrie peut avoir pour effet d'accroitre la
concentration dans cette industrie, d'ou I'interet que nous portons a la regle-
mentation directe .

En plus d'accroitre la concentration comme telle, et meme lorsqu'elle ne
I'accroit pas, la reglementation directe risque de produire les memes effets que
n'importe quelle autre pratique restrictive . La reglementation directe est
d'ailleurs une pratique restrictive sanctionnee . Les restrictions imposees a
1'acces a une industrie reglementee permettent aux producteurs etablis de
consolider leurs positions, et previennent une repartition efficace des ressour-
ces . La reglementation peut egalement alourdir les couts de facon appreciable
quand on songe au temps que les techniciens et les administrateurs consacrent
a s'y conformer, a 1'« inefficacite-X p(c'est-a-dire au relachement de la direc-
tion) due a la diminution de la concurrence, a la discrimination economique-
ment injustifiee en matiere de prix, a la lenteur que 1'on met a recourir aux
nouvelles techniques et au peu de cas que l'on fait des besoins et des exigences
des consommateurs . 11 peut done resulter de la reglementation que ce qui,
autrement, serait condamne est tolere, voire provoque .

En depit de l'importance qu'elle revet pour I'economie canadienne, la

reglementation directe n'a guere fait I'objet d'etudes critiques . II est difficile
d'analyser et d'evaluer, dans un contexte canadien, les couts et avantages des
divers moyens dont le gouvernement se sert pour controler 1'activite economi-
que par la reglementation directe, ainsi que d'en apprecier les consequences
structurales ; il n'est pas facile non plus de determiner quelles autres formes ces
instruments de controle pourraient prendre . Cependant, les recherches que la
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commission a commandees, les memoires qui lui ont ete presentes et les
temoignages qu'elle a entendus l'on amenee a tirer certaines conclusions ; la
principale est qu'un examen rigoureux du mecanisme de reglementation s'im-
pose au Canada. Cette question est trop importante pour l'economie cana-
dienne et chacun d'entre nous pour que 1'on continue a s'en desinteresser ; il
faudrait, en effet, entreprendre une etude critique et une evaluation de 1'utilite
et de 1'efficacite de la reglementation economique . II importe que les milieux
gouvernementaux et universitaires comblent cette lacune au niveau de I'infor-
mation afin qu'un debat vraiment fructueux puisse s'engager sur le role de la
reglementation au Canada . Dans le present chapitre, nous nous en sommes
tenus aux questions qui interessent plus immediatement notre mandat : l'interet
public est-il suffisamment protege contre la possibilite d'abus de pouvoir dans
un milieu reglemente? Quelle est la responsabilite des organismes de reglemen-
tation directe envers le pouvoir legislatif? En quoi consiste le role des consom-
mateurs dans le mecanisme de la reglementation ?

Le pourquoi de la reglementatio n

Une multitude de raisons peuvent amener le gouvernement a intervenir sur
le marche et a reglementer l'industrie. C'est ainsi que certaines industries
possedent des caracteristiques economiques qui en font des « monopoles natu-
rels )) ; par exemple, un fournisseur unique a des couts unitaires plus faibles que
n'en aurait un groupe de fournisseurs en concurrence les uns avec les autres, a
cause soit des economies d'echelle possibles, soit du cout eleve des
immobilisations .

Dans d'autres cas, il se peut que le marche, pour une raison ou pour une
autre, n'accorde pas a l'industrie toutes les ressources que la societe voudrait
lui voir attribuer . La taille des travaux a entreprendre peut etre trop grande ou
les risques d'un echec technologique peuvent etre trop eleves pour attirer les
investissements du secteur prive (dans le cas, par exemple, de la production
d'energie) . Le marche libre peut provoquer d'inacceptables fluctuations de prix
(par exemple, dans les produits agricoles) . Certaines industries, telles que les
communications et les transports, sont jugees tellement importantes pour le
pays que le gouvernement doit se charger de leur bon fonctionnement .

A ces motifs traditionnels d'ordre economique viennent parfois se greffer
des objectifs d'ordre social ou politique, notamment les programmes de subven-
tions pour services fournis a des groupes particuliers (transports urbains), le
developpement regional (chemins de fer et lignes aeriennes), l'amenagement
regional (energie electrique), la preservation de la ferme familiale (offices de
commercialisation), I'utilisation et la valorisation des ressources naturelles
(conseils de 1'energie) et le maintien de 1'integrite culturelle et politique
(communications) . 11 arrive souvent que les raisons economiques le cedent en
importance aux motifs d'ordre social ou politique .

11 est impossible d'analyser du point de vue strictement economique la
reglementation et les industries reglementees, etant donne qu'un grand nombre
de decisions des organismes regulateurs ne se fondent pas sur des considera-
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tions d'ordre economique et ne visent pas particulierement a I'efficacite, que ce
soit au plan de l'utilisation des ressources existantes ou de 1'attribution des
ressources a l'industrie . La reglementation s'appuie d'ordinaire au moins
autant sur des questions sociales et politiques que sur des questions d'ordre
economique . En consequence, on y a recours, bien souvent, quand le systeme de
la libre entreprise ne parvient pas a realiser la repartition des ressources que
veut le public. L'absence d'un critere unique ou dominant qui permettrait
d'evaluer de nombreux secteurs reglementes souleve de graves problemes de
responsabilite et de controle .

Pourtant, si la reglementation directe peut proteger le public contre les
prix discriminatoires, les benefices monopolistes et 1'inefficacite economique,
elle peut, par ailleurs, lui infliger elle-meme ces resultats peu souhaitables .
Nous faisons echo, un peu plus bas, a quelques-unes des critiques qui ont ete
formulees contre la reglementation directe .

Avant de nous pencher sur ces critiques, nous voulons souligner 1'impor-
tance particuliere que revet la reglementation au Canada . Sous une forme ou
une autre, 1ttat a probablement toujours eu a jouer un role economique
relativement plus important au Canada que dans d'autres pays qui ont atteint
le meme stade de developpement . Le Canada possede un vaste territoire,
extremement difficile et couteux a mettre en valeur . Sa population est faible
par rapport a son etendue . 11 se peut fort bien qu'au Canada, la mise a
contribution des ressources economiques requises pour le developpement et
1'unification du pays exige l'intervention du gouvernement. C'est ce qui s'est
produit a l'occasion de la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique
et continue de se produire pour to-us les modes de transports . Les Canadiens ont
comme voisin un peuple vigoureux et puissant sur les plans economique et
culturel . Pour resister a 1'attraction naturelle nord-sud des forces economiques
et culturelles, un reseau complexe de tarifs, de subventions et d'autres formes
de controle economique a du etre edifie, ce qui a confere a 1'economie
canadienne un caractere hautement artificiel . En outre, l'importance pour
1'economie canadienne des investissements etrangers et des echanges internatio-
naux, et la tendance qu'ont les gouvernements de certains autres pays a vouloir
jouer un role de premier plan dans I'activite economique obligent 1ttat a
intervenir plus qu'il ne serait autrement necessaire dans 1'economie canadienne .
11 se peut fort bien que 1'existence meme de la nation canadienne depende
essentiellement de 1'intervention de 1Ttat .

A notre avis, il importe de bien faire ressortir cet aspect de la question,
parce que la plupart des critiques formulees contre la reglementation gouverne-
mentale que nous etudions dans la partie suivante emanent des I ✓ tats-Unis .
L'etude detaillee de ces critiques demontrerait sans doute qu'elles s'appliquent
egalement au Canada sur le plan qualitatif, mais la mesure dans laquelle
1'application en est valable pour notre pays est vraisemblablement moindre
qu'elle ne I'est aux 1✓tats-Unis . Le denominateur commun de toutes ces
critiques est l'affirmation selon laquelle la reglementation aboutit a l'ineffica-
cite economique . Tant que le Canada continuera de defier les lois de 1'econo-
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mie, cependant, ces considerations devront souvent s'effacer devant d'autres
facteurs qui ne se mesurent pas a 1'aune de l'efficacite d'ordre economique .

Les critiques de la reglementation direct e

Les coats et avantages de la reglementation sont devenus a la fois plus
evidents et plus importants a mesure que le gouvernement a eu davantage
recours a la reglementation directe comme instrument de sa politique . L'inter-
vention de plus en plus marquee de 11tat dans le secteur prive de 1'economie a
engendre, surtout aux >✓tats-Unis, un interet correspondant pour la « deregle-
mentation u . Les tenants de celle-ci soutiennent que la reglementation, compte
tenu des avantages qu'elle procure, s'avere trop souvent inefficace, inflexible et
couteuse . Ils reclament 1'abolition pure et simple de la reglementation de
certaines industries et, a tout le moins, un acces plus libre et une concurrence
plus vive dans les industries reglementees . Voici quels sont les arguments le
plus communement avances a l'appui de cette these generale :

1 . Comme moyen de prevenir la realisation de benefices monopolistiques, la
reglementation directe risque d'etre inutile ou de ne pas atteindre son but
car, en reduisant la qualite du service ou en dissimulant les benefices par
des « astuces » comptables au chapitre des evaluations ou des depenses, il
est possible a la compagnie reglementee de contourner le reglement .

2 . Si les entreprises reglementees ont droit a un taux de rendement en
excedent du coat des immobilisations, elles sont portees a trop investir en
installations et en materiel . Si, par contre, leur rendement est maintenu a
un bas niveau, il leur sera peut-etre impossible de fournir un service de
qualite suffisante .

3 . En face d'une reglementation restrictive, les entreprises reglementees
seront peu portees a innover . 11 s'ensuit que le progres technologique et le
taux de croissance de la productivite s'en trouveront ralentis .

4 . L'effort de reglementation porte souvent sur les benefices, parce qu'il est
beaucoup plus difficile de combattre l'inefficacite et de reglementer les
coats . Pourtant, la moindre inefficacite, lorsqu'elle provient de la regle-
mentation, peut annuler 1'avantage obtenu par le controle des benefices .
Cette inefficacite-X risque de se generaliser dans l'industrie reglementee
car, loin d'etre encouragee a accroitre son efficacite, la direction des
entreprises a souvent interet a ne rien changer . Au Canada, les organismes
de reglementation se sont rarement interesses de pres aux coats, les
amortissements mis a part . Par exemple, ils se demanderont souvent si un
rendement de 9,8 ou 10,1 % est un taux approprie de rendement sur les
investissements, sans se soucier des elements de coats en general :« . . . la
plupart des consommateurs preferent payer un appel interurbain $1, dont
20 cents representeraient un profit de monopole . . . que $1 .10 qui ne

representerait que les coats . »

5 . Les prix sont parfois davantage etablis en fonction d'interet politiques que
par souci d'efficacite economique .
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6 . Le mecanisme de reglementation risque de decourager 1'innovation et de
reduire la flexibilite dans la fixation des prix .

7 . La reglementation directe peut parfois creer des problemes au moment ou
le gouvernement decide d'y soustraire une industrie . Ce probleme se pose
dans les cas ou les restrictions dont l'organisme de controle a assorti
1'acces a une industrie conferent une valeur marchande considerable au
permis d'exploitation .

8 . La reglementation economique permet deux possibilites de financement
compensatoire . La premiere consiste a subventionner certains clients en
exigeant trop des autres . La seconde concerne 1'entreprise reglementee qui
exerce a la fois des activites reglementees et d'autres non reglementees,
mais qui affecte les memes ressources a la poursuite des deux genres
d'activites et qui engage des frais partages . Il est possible qu'elle livre une
concurrence injuste a ses competiteurs du secteur non reglemente .

9 . On allegue souvent que dans certaines industries reglementees les entrepri-
ses ont pris de telles proportions qu'une analyse utile des coats est devenue
impraticable et qu'une reglementation effective n'est plus possible.

10 . Les frais d'administration des programmes de reglementation depassent
parfois les avantages obtenus . Le mecanisme de reglementation ne va pas
sans frais ; il peut, au contraire, couter tres cher .

11 . Les organismes de reglementation se plaignent souvent de leur manque de
fonds, chronique semble-t-il, a cause d'une representation insuffisante sur
le plan politique .

12 . Par une reaction tout a fait naturelle, les organismes regulateurs tendent
parfois a oublier leur role de reglementation pour « promouvoir la sante de
I'industrie p.

13 . On s'inquiete de cc que les organismes de reglementation souffrent d'une
« symbiose bureaucratique a et que les membres de leur personnel ont
tendance a passer a 1'emploi des entreprises reglementees . II arrive que
certaines personnes acceptent des emplois aupres des organismes en
prevision d'une telle eventualite . C'est la un probleme endemique aux
1✓tats-Unis .

14 . Une fois cree, l'organisme de controle a tendance a vouloir se perpetuer .
Or, iI se peut qu'a un moment donne les circonstances qui en ont justifie la
creation soient disparues, avec 1'avenement de nouvelles techniques ou de
transformations au niveau de 1'economie ou des institutions .

15 . Alors qu'il est possible aux entreprises du secteur prive de prevoir et
d'apprecier les repercussions des politiques de reglementation, cc que ne
font les consommateurs, de fagon generale, ni individuellement ni collecti-
vement . On peut s'attendre que les producteurs fassent du lobbying,
retiennent les services d'avocats et engagent d'autres depenses pour obte-
nir des hausses de prix, mais les consommateurs semblent peu enclins a
s'organiser, etant donne que les repercussions de la hausse des prix d'une
denree ou d'un service reglemente sur le consommateur individuel sont
souvent negligeables . II en resulte que les producteurs se presentent aux
audiences de 1'organisme avec I'aide de nombreux specialistes, alors que
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les consommateurs y sont sous-representes ou n'y sont pas representes du

tout .

16 . D'aucuns s'inquietent de 1'absence de responsabilite politique des organis-
mes de reglementation, qui prennent pourtant des decisions essentielle-
ment politiques en etablissant des priorites dans l'utilisation des ressour-
ces . L'absence de responsabilite politique est une source d'inquietude dans
un systeme parlementaire .

Depuis quelques annees, de nombreux economistes et juristes se montrent
de plus en plus sceptique au sujet des arguments traditionnels en faveur de la
reglementation directe . Certains estiment que ce n'est pas tant pour empecher
la creation de monopoles ou pour proteger 1'interet public que la reglementa-
tion directe a ete etablie dans la plupart des cas, mais pour consolider la part
du marche des entreprises deja en place et les proteger de la concurrence des
nouveaux etablissements . Cette observation ressort d'un nouvel examen des
decisions rendues par de nombreux organismes de reglementation et des
antecedents des groupes d'interet qui ont appuye la creation des organismes, ou
qui se sont opposes a leur dissolution .

De nombreux observateurs du secteur reglemente ont constate qu'il arrive
souvent aux entreprises habituees a un regime de reglementation de preferer ce
regime a celui de la concurrence . Lorsqu'il a comparu devant la commission, le
Directeur des recherches et des enquetes sous 1'empire de la Loi relative aux
enquetes sur les coalitions a fait echo aux opinions d'un grand nombre
d'economistes et de politicologues en declarant :« D'autres theoriciens signa-
lent que nonobstant leur opposition initiale a la reglementation directe, les
entreprises apprennent souvent tres vite a preferer le confort de 1'environne-
ment reglemente aux rigueurs de la concurrence . p Dans le memoire qu'il a
presente a la commission, Michael Trebilcock, commentateur canadien de la
legislation sur la reglementation, a formule l'observation suivante :« II a ete
demontre maintes et maintes fois, de fagon theorique aussi bien qu'empirique,
que ces regimes sont le resultat direct des pressions de l'industrie en faveur
d'une concurrence reduite-autrement dit d'une cartellisation legalisee . b

CONCLUSIONS

Devant une liste aussi large d'observations, le moins que l'on puisse dire
est qu'elle semble soulever des questions valables qui meritent une etude
serieuse . II nous semble que ces questions justifieraient un examen critique d'au
moins quelques-uns des principaux moyens d'intervention de 1ttat . Il serait
inutile de formuler d'autres generalisations sur 1'ensemble du secteur regle-
mente, meme si, de 1'etude de cas particuliers, certains principes valables
pourraient se degager quant aux buts et aux techniques de la reglementation .

Bien qu'il nous ait ete impossible d'etudier le sujet comme il le merite, de
nombreux exemples nous ont convaincus que l'appareil de la reglementation au
Canada s'est forme pour une bonne part dans l'incoherence et que les objectifs
qu'il cherche a realiser n'ont jamais ete reexamines a fond . En outre, les
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pratiques de nombreux organismes de reglementation soulevent beaucoup de
mecontentement .

En depit, done, des excellentes raisons que nous avons de penser que la
reglementation est susceptible d'amelioration au Canada, les donnees recueil-
lies ne nous permettent pas de formuler des recommandations precises . 11 nous
est impossible notamment d'enteriner les conclusions de ceux qui, en grand
nombre aux Etats-Unis, voudraient que des mesures soient prises des mainte-
nant pour debarrasser diverses industries de la reglementation a laquelle elles
sont assujetties . Des jugements aussi definitifs seraient peut-etre plus satisfai-
sants, voire plus populaires que notre conclusion, mais ils seraient aussi, selon
nous, prematures au Canada . D'ailleurs, il est faux de pretendre, comme I'a
fait une des critiques mentionnee plus haut, que la preoccupation des organis-
mes regulateurs pour la sante d'une industrie s'oppose necessairement a la
fonction qu'ils exercent . La reglementation ne se reduit que rarement a une
simple operation de police correctionnelle . A divers degres, ces organismes
tiennent a cc que l'industrie qui releve d'eux fonctionne le mieux possible et
voila pourquoi ils sont appeles a jouer un role qui va au-dela de la repression
des abus . On congoit difficilement, par exemple, que ceux dont la fonction est
de reglementer les banques et les autres institutions financieres n'aient pas a
cur l'importance des marches de capitaux pour le bien du pays . Le maintien
de la sante de ces institutions doit preoccuper les organismes de reglementa-
tion; c'est d'ailleurs leur raison d'etre.

De plus, a mesure que la situation economique se deteriore, les critiques de
la reglementation directe se font plus severes . 11 se peut que les systemes de
reglementation economique aient suscite de faux espoirs par le passe, mais il
est possible egalement que l'intervention de 11tat desillusionne outre-mesure a
cause des difficultes economiques que nous traversons. Nous pouvons demon-
trer, et peut-etre meme justifier, notre prudence en nous referant a 1'aspect de
la reglementation qui semble avoir retenu 1'attention des Canadiens plus que
tous les autres . II a beaucoup ete question, ces dernieres annees, de la
participation du public aux deliberations des tribunaux de reglementation et
plusieurs temoins sont venus nous en parler . Les protagonistes de la participa-
tion du public a la prise des decisions soutiennent que les procedures des
organismes regulateurs ne sauraient aboutir a des decisions qui soient vraiment
d'interet public, a moins que tous les groupements importants n'y soient bien
representes . Si ces groupes sont chroniquement sous-representes, les delibera-
tions de ces organismes pourraient ne pas tenir compte de considerations tres
importantes . On s'inquiete particulierement de la representation insuffisante
des groupements de consommateurs et d'environnementalistes . Comme, dans
bien des cas, 1'interet des consommateurs constitue une bonne partie de 1'interet
public vise par la reglementation, 1'absence ou l'insuffisance de representation
de ce groupe dans le mecanisme regulateur pose un grave probleme .

J . S. Grafstein de la Commission canadienne des transports a formule
l'observation suivante :
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La politique en matiere de reglementation n'a pas eu une portee suffisante
pour permettre d'apprecier les effets des pratiques des transporteurs sur
les consommateurs . Lors des audiences repetees concernant les tarifs
. . . les intervenants representant l'interet public disposent rarement des
memes ressources que les entreprises reglementees . Ce desequilibre serait
corrige si le mecanisme de reglementation prevoyait une fonction indepen-
dante, - celle de I'« Avocat du consommateur » .

William Stanbury fait remarquer que :

. . . Stigler n'a pas ete le seul a dire Je ne sache pas qu'il y ait eu dans
l'histoire d'exemple d'un groupement viable, permanent et bien appuye par
une action politique representant les consommateurs . )) Le fait que les
decisions des organismes de reglementation font souvent gagner ou perdre
aux consommateurs beaucoup plus que cc que les entreprises reglementees
gagnent ou perdent directement n'y change rien . . .

Tout regime volontaire est voue a la faillite si chacun cherche de fagon
rationnelle son propre interet . Comme Leone 1'ecrivait . . . « meme si le

(( produit )) de la defense de l'interet public est accepte, rares sont ceux qui
veulent payer les frais de (( production )) . II en conclut que « en fin de
compte, l'absence de ressources va mettre un terme a la vogue actuelle de
la defense de l'interet public n .

Les organismes de reglementation n'ont pas respecte leur mandat ; les
commissaires sont devenus des u juges » dans des causes ou le « defendeur »
(le consommateur) n'etait pas represente ; et les consommateurs eux-
memes ne peuvent s'organiser volontairement pour defendre leurs interets .
Faut-il s'etonner qu'on reclame un avocat du consommateur institutionna-
Iise et paye par 1'lEtat ?

La sous-representation chronique des groupements de consommateurs aux
audiences des organismes de reglementation est due en grande partie a deux
facteurs interdependants : (1) Dans une societe democratique, une minorite
fortement interessee dont les membres sont prets a changer d'allegeance
politique pour une question qui leur tient a ceeur, exerce une influence
disproportion nee par rapport au nombre de ses membres . La protection des
consommateurs, par contre, est une question si vague que la plupart des
electeurs ne considerent pas la representation des consommateurs aupres des
organismes regulateurs comme suffisamment importante pour changer d'alle-
geance. Le gouvernement a donc peu d'interet a faciliter ou a financer une telle
initiative. (2) Une fois constituee, la protection du consommateur est d'« interet
public » ; 1'usage repete n'en diminue pas I'effet et il n'est ni possible (ni
souhaitable) d'etre exclu des avantages qui en decoulent . Un probleme de

«parasitisme» se pose donc . Etant donne qu'il en profitera autant, qu'il ait
contribue ou non, le consommateur individuel n'est pas tellement interesse a
payer les frais d'une intervention aux audiences de l'organisme de
reglementation .
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Le probleme general de l'organisation des divers groupes d'interets se
complique en raison des difficultes d'ordre pratique que comporte le meca-
nisme de la reglementation . Apres avoir fait une etude du probleme, le Conseil
canadien des consommateurs signale les difficultes suivantes :

1 . II existe des problemes d'avis public ;

2 . etant donne que le mandat legislatif de nombreux organismes ne men-
tionne pas explicitement l'obligation d'avoir a tenir compte de I'interet du
consommateur, cette dimension est souvent negligee ;

3 . la faculte des groupes d'interets publics d'instituer un controle judiciaire
des decisions d'un organisme regulateur varie grandement et West souvent
pas reconnue ;

4 ., les groupements de consommateurs manquent d'information et de connais-
sances specialisees ;

5 . 1'heterogeneite des interets des consommateurs decoulant des facteurs
geographiques, des professions et des differences d'age se traduit parfois
par des objectifs contradictoires ;

6 . l'information sur les criteres qu'utilisent les organismes de reglementation
n'est pas toujours accessible : dans certains cas, les decisions sont publiees
sans motifs et les transcriptions ne sont pas disponibles .

Les problemes qui decoulent de I'absence de representation aux procedures
de reglementation proviennent surtout de la duree et du cout des audiences . La
complexite de bien des questions de reglementation, notamment celle des tarifs,
exige, de la part de ceux qui participent aux audiences, des connaissances
specialisees pour comprendre les problemes en jeu, du temps pour assister a des
seances habituellement longues et des fonds pour rediger des memoires et faire
entendre des temoins en contre-expertise. Il en resulte souvent une participa-
tion limitee de la part des groupements autres que ceux qui sont reglementes .
Pour que les organismes de reglementation remplissent leur mandat, qui est de
proteger et de representer I'interet public, il leur faut encourager et faciliter la
representation et la participation des autres groupes . Une participation publi-
que plus poussee aide les organismes a mieux s'acquitter de leurs responsabili-
tes en elargissant 1'eventail des renseignements et des points de vue a etudier .
En outre, vu l'importance que revetent les decisions de ces organismes pour les
Canadiens, la justice exige que ceux qui sont touches par le mecanisme de
reglementation y soient representes . La concurrence des points de vue qui
resulterait d'une meilleure representation des interets en jeu devant les organis-
mes de reglementation pourrait se reveler salutaire, tant en ce qui concerne les
resultats du mecanisme lui-meme de la reglementation que la confiance, toute
aussi importante, que lui accorde le public .

La difficulte que souleve cette fagon de voir ne reside pas dans son manque
de validite, mais dans le fait qu'elle elude la question plus vaste et plus
fondamentale de savoir comment sensibiliser et assujettir davantage le meca-
nisme de la reglementation economique aux besoins de la population qu'iI a
pour mission de servir. A notre avis, les arguments en faveur de la participation
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du public insistent trop sur les mecanismes d'adjudication des tribunaux de
reglementation . Ces arguments essaient de rendre le processus equitable et
presument que de meilleures decisions de fond, dont le cout sera alors justifie,
decouleront d'audiences plus representatives . Sans le dire, on cherche une
analogie avec les procedures des tribunaux judiciaires qui, malgre toutes leurs
imperfections, veillent habituellement a ce que toutes les parties en cause soient
representees . L'analogie n'est pas valable parce qu'on oublie que normalement
les tribunaux sont appeles a resoudre des conflits etroitement definis, dans le
cadre des lois en vigueur . Les tribunaux de reglementation, par contre,
s'occupent principalement de legiferer et ne tranchent des conflits qu'a 1'occa-
sion, c'est-a-dire de fagon accessoire a leur principale fonction .

La question plus importante qui se pose est donc celle de la conception de
ce processus legislatif que le Parlement et les assemblees legislatives sont bien
obliges de deleguer aux organismes regulateurs et qui devrait permettre au
public de faire connaitre ses vues . 11 ne nous apparait pas evident, par exemple,
que les procedures de litige, si representatives qu'elles deviennent, produisent
toujours ou meme habituellement la meilleure reglementation . Le danger de
parti pris que le mouvement en faveur des consommateurs susciterait au sein
du mecanisme de reglementation, provient de ce que, dans I'exercice de leurs
fonctions legislatives, les organismes regulateurs risquent d'etre distraits par
des facteurs qui, tout importants qu'ils soient aux yeux des contestants, ne
concernent qu'accessoirement I'elaboration des politiques . La reglementation
economique est fondamentalement un probleme de gouvernement . Cc West pas
un probleme industriel et, au fond, ce n'est pas, non plus, un moyen de resoudre
les controverses qui s'elevent entre les divers groupes d'interet . Voila pourquoi
nous refusons d'accepter sans reserves la these de ceux qui plaident en faveur
d'un systeme plus complet d'appui a la representation des consommateurs et
des environnementalistes devant les tribunaux regulateurs . .

La modification de l'appareil de reglementation economique du Canada
entrainerait surement 1'examen de maints aspects du gouvernement parlemen-
taire proprement dit . Inutile de dire qu'une telle enquete deborde de beaucoup
le cadre du mandat qui nous a ete confie . II suffit de poser quelques-unes des
questions qui viennent immediatement a l'esprit pour voir quelle serait la
portee d'une telle enquete . Par exemple, y a-t-il un moyen acceptable de
concilier le principe de I'independance des organismes regulateurs avec le
controle politique? Le gouvernement devrait-il avoir le droit d'infirmer ou
d'orienter les decisions rendues par les organismes regulateurs independants
dans I'exercice des pouvoirs que le Parlement leur a conferes, ou encore, de s'y
immiscer de quelque autre fagon et, le cas echeant, pour quels motifs? Dans
quelle mesure et de quelle fagon cette intervention du pouvoir executif devrait-
elle etre assujettie a la surveillance du Parlement? Dans quelle mesure
convient-il que les groupes d'interet participent a l'elaboration des regles
edictees par les organismes regulateurs et par quels moyens assurer et controler
cette participation? Combien souvent, de quelle fagon et a quels egards les
organismes regulateurs sont-ils comptables aux legislatures qui les ont crees?
Le Parlement est-il capable de faire un examen critique des politiques et des
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decisions des organismes regulateurs (en se rappelant qu'il est deja critique et
accuse de ne pouvoir controler I'activite reguliere du gouvernement)? Est-il
realiste de penser qu'un tel role interesserait les legislateurs? Les reponses a ces
questions pourraient varier suivant les domaines de la reglementation
economique.

Nous revenons donc a nos propos du debut . La reglementation directe
contribue souvent a la concentration industrielle et aux inefficacites economi-
ques qui parfois en decoulent . D'autre part, si les divers regimes de reglementa-
tion economique existent, c'est qu'on les a juges necessaires pour atteindre
d'autres objectifs economiques et sociaux . La difficulte vient de ce qu'un grand
nombre de ces regimes ont ete institues, ou de toute fagon maintenus, en
1'absence d'une evaluation serieuse de leurs couts et avantages, y compris
1'appreciation de leurs effets sur 1'efficacite de I'ensemble de 1'economie et de
leurs repercussions sur le gouvernement democratique . Nous nous bornons a le
signaler et a exprimer I'espoir que la reglementation directe fera bientot 1'objet
d'un examen approfondi .



Chapitre XvII I

Conclusions generales

Comme nous l'indiquions au chapitre premier, le concept de puissance des
grandes societes comprend trois elements ou pouvoirs interdependants, qui se
manifestent sur les plans economique, politique et social . Aux fins de notre
etude, nous avons etabli une distinction assez large entre le pouvoir economi-
que, d'une part, et les pouvoirs social et politique, d'autre part, mais en realite
chacun d'eux est si intimement lie aux autres qu'il est impossible de les juger
separement . Le present chapitre a pour objet de recapituler les principales
conclusions auxquelles nous sommes parvenus au cours de notre analyse .

La concentration, la taille et la concurrence

Nous avons constate, en premier lieu, que les entreprises que l'on peut
considerer de grande taille au Canada sont generalement petites comparees aux
grandes entreprises ailleurs dans le monde . De plus, au cours des quinze ou
vingt dernieres annees, la taille des plus grandes societes canadiennes a diminue
par rapport a celle des entreprises faisant partie des memes secteurs d'activite
dans d'autres pays .

Nous avons analyse le phenomene de la concentration des entreprises sous
le rapport tant de la concentration globale (la proportion de 1'activite economi-
que totale que detiennent les plus grandes entreprises) que de la concentration
par secteur industriel (la proportion de I'activite des plus grandes entreprises
dans un secteur particulier) . Sous les deux rapports, la concentration est plus

elevee au Canada qu'ailleurs . La concentration globale au Canada, cependant,
a probablement diminue depuis le debut du siecle et la concentration globale ou
par industrie est demeuree plutot stable depuis le milieu des annees soixante .

Dans de nombreux pays, les plus grandes entreprises de certains secteurs
ont ete poussees a fusionner pour devenir plus concurrentielles sur le plan
international . S'il est vrai que pour produire efficacement et faire face a la
concurrence sur ces marches, il est necessaire, comme cela semble le cas dan s
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bien des industries, d'avoir des entreprises de grande taille, les tendances a
vouloir reduire la concentration, au Canada, en limitant la taille des entreprises
ne feront que diminuer le pouvoir des societes canadiennes sur les marches
internationaux . De meme, si les grandes entreprises canadiennes peuvent
acquerir et acquierent effectivement une taille « internationale », il pourra
fort bien s'ensuivre une augmentation considerable de la concentration des
entreprises au Canada .

En partant de 1'hypothese selon laquelle les grandes entreprises canadien-
nes, en particulier celles qui vendent leurs produits a 1'etranger, chercheront a
prendre de 1'expansion pour repondre a]a pression de ce qu'elles considereront
sans doute comme des forces economiques naturelles et irresistibles, d'ou
accentuation probable de la concentration dans certains secteurs, un choix
d'orientation important s'impose . Il faut en effet decider si la politique
officielle doit etre favorable, defavorable ou neutre, en ce qui concerne la
croissance des grandes entreprises . Cc choix exige, a son tour, qu'une decision
soit prise quant aux avantages que peut offrir la taille d'une entreprise dans
une economie industrielle .

C'est un lieu commun que de dire que les entreprises manufacturieres
canadiennes sont en general petites, non specialisees et inefficaces, selon les
normes internationales . Elles survivent sur 1'etroit marche canadien grace aux
diverses barrieres tarifaires et non tarifaires et, dans bien des secteurs, aux
barrieres a 1'entree qu'elles ont elevees afin de se proteger contre une plus forte
concurrence. Elles sont rarement en mesure d'acceder aux marches d'outre-
mer . Cette description plutot simpliste mais fondamentalement exacte de
l'economie canadienne sous-tend l'opinion couramment exprimee selon laquelle
les producteurs canadiens ne deviendront capables de faire face a la concur-
rence que s'ils atteignent a une taille efficace . Nous avons etudie les donnees
probantes relatives au rapport entre la taille et I'efficacite d'une entreprise et
constate que nous etions en desaccord avec les auteurs qui mettent ]'accent sur
les economies d'echelle au niveau de l'usine .

Les usines canadiennes de bien des industries ne sont pas, en general,
beaucoup plus petites que celles des autres pays et, a tout prendre, les
desavantages dont souffrent les industries canadiennes sur le plan des coats ne
tiennent pas a la taille insuffisante des usines . La diversite de la production a
!'interieur des usines canadiennes est, a ce titre, un facteur beaucoup plus
important . En outre, la petite taille des entreprises comme telles (et non pas
des usines) entraine souvent bien des pertes d'economies au chapitre du
financement, de la commercialisation, de la gestion et, surtout, de 1'aptitude a
prendre des risques et a poursuivre la recherche et le developpement . Nous
partageons par consequent I'opinion selon laquelle 1'efficacite de I'economie
canadienne doit etre amelioree par des mesures favorisant la croissance des
entreprises afin qu'elles atteignent a une taille efficace ; nous devons toutefois
preciser qu'il doit s'agir de la croissance des entreprises et que, a 1'echelon des
usines, il devra s'effectuer une rationalisation plus marquee des series de
produits afin de realiser les economies que procure une production a grande
echelle .
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Jusqu'ici, nos constatations revelent une tendance a accentuer la concen-
tration des entreprises au Canada ou, en tout cas, a la maintenir a son haut
niveau actuel . A partir de la, il s'agit de savoir s'il est possible d'attenuer la
menace a la concurrence sur le marche, qui est inherente a la concentration des
entreprises et au moins aussi reelle que les avantages decoulant d'une ameliora-
tion de 1'efficacite. Nous croyons qu'une loi satisfaisante sur la concurrence est
l'instrument essentiel d'une politique of ficielle qui veut conserver, dans une
economic oligopoliste, les avantages qu'offre 1'exercice de la concurrence .

En consequence, nous sommes d'accord en principe avec l'orientation
generale des propositions de reforme de la loi sur la concurrence que renferme
le projet de loi C-13, dont le Parlement est saisi . Nous estimons, toutefois, qiie
les dispositions ayant trait a la « monopolisation conjointe ), vont trop loin . Une
mesure dirigee contre cc qu'il est convenu d'appeler le u parallelisme abusif u
serait sans doute plus equitable et permettrait de mieux faire obstacle aux
pratiques commerciales restrictives .

Les fusions

Nous estimons egalement que les dispositions du projet de loi C-13
relatives aux fusions d'entreprises sont mal inspirees . Nos etudes montrent que
la concentration de l'industrie n'a pas augmente au cours des quinze dernieres
annees, periode qui comprend la vague de fusions du milieu des annees
soixante . ttant donne les dimensions limitees du probleme, les dispositions du
projet de Ioi C-13 relatives aux fusions sont inutilement compliquees et
entraineront de trop fortes depenses. Elles exposeront le climat economique
canadien a une mesure inacceptable d'incertitude et de risque . Nous prefere-
rions une loi qui reprimerait carrement les comportements anticoncurrentiels
(notamment 1'erection de barrieres a I'entree) susceptibles de se manifester a la
suite d'une fusion, plutot qu'une Ioi fondee uniquement sur la prevision de
situations eventuelles .

Notre etude des conglomerats a revele que la diversification n'a probable-
ment pas accru la concentration et a peut-etre augmente la concurrence .
Certains signes indiquent cependant qu'elle a diminue 1'efficacite globale des
societes en cause, si l'on en juge d'apres le rendement des avoirs, et que les
investisseurs ayant des placements dans des entreprises hautement diversifiees
ont obtenu un rendement inferieur a la moyenne . En principe, les entreprises
diversifiees sont mieux en mesure que les autres de s'engager dans diverses
pratiques anticoncurrentielles (par exemple, la fixation de prix deloyaux, le
financement compensatoire, les ventes liees, etc .) bien qu'elles semblent ne s'y
etre livrees que dans de tres rares cas . Nous en sommes arrives a la conclusion
que la loi projetee sur la concurrence permettra de regler facilement ces
problemes . Pareillement, nous estimons qu'il n'est nullement besoin d'une loi
distincte concernant les fusions d'entreprises .
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La tentative de fusion de Power-Argus etait importante, non en raison de
son incidence possible sur la concurrence au sein de certaines industries (elle
aurait d'ailleurs ete faible, croyons-nous), mais parce que la notoriete des
parties en cause rendait important, aux yeux du public, le geste qu'elles allaient
poser . Des transactions aussi spectaculaires devront toujours faire l'objet d'une
enquete . Nous estimons que de telles fusions devraient d'abord "etre analysees a
la lumiere des dispositions de la loi sur la concurrence, mais (comme dans le
cas Power-Argus) s'il n'y a pas de consequences marquees sur la concurrence,
ou aucune dont on ne puisse disposer en vertu de la loi, I'I ✓tat peut quand meme
avoir des raisons primordiales d'intervenir pour proteger 1'interet public . Nous
ne pensons pas qu'il soit possible d'etablir a I'avance des criteres legislatifs
permettant d'evaluer des cas exceptionnels comme celui de la fusion Power-
Argus . Si 1'Etat intervient pour empecher ou dissoudre une fusion du genre, la
decision doit etre politique et elle doit emaner du gouvernement et du Parle-
ment, qui auront tenu compte de toutes les circonstances .

Les investissements directs en provenance de 1'etrange r

Le phenomene des investissements directs en provenance de 1'etranger met
bien en lumiere le genre de considerations contradictoires qui influent sur le
probleme de la concentration des entreprises. Bien qu'eleve, le niveau des
investissements directs en provenance de 1'etranger est demeure, chez nous,
relativement stable depuis plusieurs annees; il a meme, peut-etre, baisse par
rapport a 1'economie dans son ensemble . Les nombreuses etudes faites au sujet
des investissements etrangers directs au cours des dernieres annees ont tres bien
eclaire la question, et les avantages et les couts de ces investissements ont fait
l'objet de longues discussions . 11 est clair que les investissements etrangers ont
beaucoup stimule I'expansion de I'economie canadienne . Mais ces investisse-
ments ont probablement aggrave des problemes comme celui de la faible
aptitude des entreprises canadiennes a exporter et a s'occuper de recherche et
de developpement . Meme s'il est difficile de mesurer l'effet de 1'investissement
etranger direct sur la concentration des entreprises au Canada, il est possible
qu'il ait contribue a maintenir le niveau de concentration dans certains secteurs
en rendant plus difficile pour les entreprises canadiennes de s'y implanter et de
survivre, et en favorisant 1'importation au Canada de structures oligopolistes
d'origine etrangere, et particulierement americaines . Par ailleurs, l'investisse-
ment etranger a probablement eu pour effet d'accroitre la concurrence et
]'innovation dans certains secteurs .

L'investissement etranger n'etait pas l'une de nos principales preoccupa-
tions ; le sujet ne nous interessait que dans la mesure oit il pouvait eclairer la
question des groupements de societes . Le Parlement a adopte des mesures,
notamment la Loi sur l'examen de I'investissement etranger, pour assurer
dorenavant au Canada le meilleur rapport avantages-desavantages en matiere
d'investissements etrangers . Nous ne recommandons aucune modification
essentielle du mecanisme de reglementation actuellement en place, car, a notre
avis, les lois suffisent a faire face aux problemes que peuvent poser les



conclusions 459

investissements directs en provenance de 1'etranger . Ceux qui appliquent la Loi

sur 1'examen de l'investissement etranger sont surement conscients des avanta-
ges que ces investissements valent au Canada et en tiennent compte comme il
convient lorsqu'ils examinent les propositions d'investissement visees par la loi .

Mais ils ne devraient pas oublier que l'essor des entreprises canadiennes, meme
au prix d'un accroissement de la concentration, compensera, en partie, la
proportion de I'economie sous mainmise etrangere et certaines des consequen-
ces peu souhaitables de I'investissement etranger .

L'activite bancaire

Nous n'avons pu trouver aucune economie d'echelle qui puisse justifier les
dimensions actuelles des institutions bancaires et la structure oligopoliste du
secteur bancaire dans son ensemble . Meme si rien ne prouve de fagon con-
cluante qu'elles jouissent de profits monopolistes, on ne devrait pas permettre
la fusion de grandes banques . La structure oligopoliste de cette industrie a
entraine une proliferation excessive des succursales et une certaine inefficacite .
Nous sommes d'avis qu'iI faudrait encourager un accroissement de 1'activite
bancaire chez d'autres institutions financieres et permettre qu'elles effectuent
des prets aux particuliers et aux petites entreprises . Cela s'appliquerait egale-
ment aux banques etrangeres, sous reserve qu'elles se conforment a la Loi sur
les banques et ne soient pas autorisees a servir d'agent de leur siege social
etranger pour souscrire des valeurs mobilieres .

Les petites et moyennes entreprise s

Le secteur des petites et moyennes entreprises, s'iI est vigoureux, peut
compenser les effets des grandes concentrations dans certains secteurs . Le fait
d'encourager et de stimuler la petite entreprise ne transformera pas essentielle-
ment la structure industrielle au Canada, et bon nombre d'industries continue-
ront d'etre dominees par de grandes corporations utilisatrices de gros capitaux .
II reste que les petites et moyennes entreprises peuvent stimuler la concurrence
dans certaines industries, et exercer une influence sociale benefique . Elles ont
demontre leur aptitude a innover et a soutenir la concurrence quand on leur
donne une chance raisonnable de croitre .

Malheureusement, l'economie canadienne pose des entraves serieuses a

I'essor des petites et moyennes entreprises . Plusieurs de ces obstacles et
certaines barrieres a 1'entree ne peuvent etre supprimes parce qu'ils sont
inherents a toute economic caracterisee par la presence de grandes societes et
une proportion elevee de propriete etrangere . Cependant, l'utilisation judicieuse
des lois sur la concurrence peut aider a surmonter certains obstacles .

La fiscali.t e

Le monde des affaires en general, et particulierement la petite et ]a
moyenne entreprise, fait face a un autre grave probl'eme ; soit la rarete des

capitaux d'investissement. Elle resulte de facteurs institutionnels propres au
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pays, et il est difficile mais non impossible de modifier cet etat de choses . C'est
la un probleme important, car on ne peut assurer la prosperite des Canadiens a
moins d'augmenter la proportion du produit national brut qui est investie dans
le secteur prive . L'augmentation, a notre avis, ne peut venir que des placements
des corporations . Or, ces dernieres annees, les gains realises au Canada par les
corporations sur leurs investissements ont ete, a notre avis, trop faibles pour
attirer les fonds necessaires . La structure fiscale influe fortement sur l'investis-
sement, comme nous avons pu le voir par la somme des epargnes qui ont ete
dirigees vers les refuges fiscaux de toutes sortes . Le gros de ces epargnes n'est
pas investi dans le secteur prive, et surtout pas en valeurs mobilieres . A notre
sens, ni des modifications mineures aux lois fiscales ni des subventions ne
reussiront a produire la vaste somme de capital d'investissement dont le
Canada aura besoin au cours des prochaines annees . C'est pourquoi nous avons
recherche une solution qui presente quelque chance d'ameliorer sensiblement la
situation globale de I'entreprise canadienne et le climat d'investissement .
Idealement, il nous faut des mesures susceptibles d'avoir un effet benefique et
direct sur les couts de production et sur la concurrence des prix, et de stimuler
l'investissement dans les valeurs mobilieres .

Le type de solution requis reside probablement dans des modifications
fiscales d'une grande portee, et nous avons propose des solutions mettant en
cause I'impot sur les gains en capital ainsi que le moment auquel est impose le
revenu tire d'une entreprise . Nous avons recommande un examen critique de
ces deux aspects, en vue d'eventuelles reformes . Nous sommes bien conscients
des difficultes que creeraient la nature et la portee de tels allegements fiscaux .
Mais les problemes economiques manifestes de ces dernieres annees sont si
graves qu'ils necessitent des solutions draconiennes, quelque penibles ou meme
douloureuses soient-elles . En comparaison, le probleme de la concentration des
entreprises est peu grave et ne pourrait de toute maniere etre resolu a moins
qu'on ne remedie aux problemes plus serieux de la productivite, de l'inflation et
de I'insuffisance des investissements .

Le contr8le des entreprises

Apres avoir etudie la question du controle et de la direction des entrepri-
ses, nous ne concluons pas a la necessite de changements majeurs aux lois
existantes . Ce que nous proposons, c'est un certain nombre de mesures que les
corporations pourraient prendre afin de renforcer et diversifier leurs conseils
d'administration et accroitre ainsi la confiance du public a leur egard . Les
corporations, et en particulier les plus grandes, doivent, a notre avis, vaincre
une mefiance tres repandue et profondement ancree dans le public au sujet des
motifs qui les inspirent et combattre une impatience croissante devant leur
insensibilite bureaucratique . 11 n'existe aucune panacee en cc domaine, et
certainement pas du cote des moyens Iegislatifs que lTtat pourrait mettre en
place . De fait, le gouvernement est, a cet egard, Pun des premiers coupables .

Les grandes corporations ne pourront attenuer la mefiance du public si
elles ne demontrent pas de fagon evidente que leurs decisions tiennent compte



conclusions 46 1

des consequences sociales aussi bien qu'economiques de leurs actes pour
1'ensemble de la societe . C'est la une tache qui ne saurait etre abandonnee ni a
la publicite ni aux relations publiques . Un des moyens les plus efficaces, a notre
avis, consisterait a inclure dans leurs conseils d'administration un plus grand
nombre de personnes provenant de milieux autres que celui des affaires . Elles
apporteraient des points de vue dont les corporations ne pourraient autrement
beneficier, et inspireraient au public une plus grande confiance dans les
decisions des entreprises .

La divulgation des renseignement s

A mesure que l'on s'est rendu compte des graves consequences sociales des
gestes poses par les corporations, celles-ci ont de plus en plus compris combien
etait importante la confiance du public en leur integrite . II est vrai que la
mefiance du public est souvent fondee sur des malentendus, mais les societes
doivent etre pretes a accepter leur part de responsabilite . On ne trouvera, ici
non plus, aucune solution facile au probleme, mais chose certaine, les societes
devront divulguer leurs renseignements de fagon plus complete et plus satisfai-
sante avant que le public puisse juger de leurs actes en connaissance de cause .

Nos recommandations sur la divulgation de renseignements par les socie-
tes visent done a elargir I'eventail des donnees ainsi qu'a reduire la charge de
travail et les couts qu'entraine la production de rapports . Pour atteindre ce
dernier objectif, ii faudra proceder a une rationalisation tres serieuse des
systemes de collecte de renseignements utilises par tous les gouvernements,
ainsi que des mecanismes d'examen et de controle destines a mettre un frein a
1'appetit insatiable de 1'Etat pour les renseignements .

L'influence des societe s

Bien des Canadiens croient que les grandes corporations exercent une trop
forte influence sur les decisions officielles et sur l'opinion publique, et ils en
sont profondement inquiets . Mais nous avons trouve peu de preuves qui
justifient cette crainte. Les recentes reformes des lois electorales peuvent
contribuer a reduire les soup gons du public quant a l'influence indue ou
excessive des societes, mais nous croyons que c'est a 1'interieur des mecanismes
gouvernementaux que doivent se trouver les sauvegardes contre de tels abus .

Un autre aspect du pouvoir des corporations reside dans leur aptitude a
influencer le public par le moyen de la publicite . Les lois existantes permettent
d'endiguer la publicite trompeuse . Quant au Conseil de la radiodiffusion et des
telecommunications canadiennes (CRTC), il pourrait peut-etre reglementer la
publicite de propagande de fa qon a assurer 1'equilibre de la presentation des
divers points de vue sur les questions d'interet . public, mais nous ne voyons
aucun moyen d'empecher que la publicite des societes pousse le consommateur
(ou toute autre personne) a faire des choix mal avises : La reclame, essentielle a
1'economie de marche, est importante pour la concurrence . Les exagerations, le
mauvais gout et d'autres aspects reprehensibles d'une grande partie de la
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publicite semblent inevitables sur un marche de concurrence quoique les
politiques gouvernementales puissent avoir ici un certain effet moderateur . En
derniere analyse, toutefois, la seule defense efficace contre la force de persua-
sion des publicitaires, c'est une bonne dose d'esprit critique de la part du
public .

La concentration des organes d'information aux mains d'un petit nombre
de proprietaires comporte des dangers latents . A l'occasion, les lois sur la
concurrence peuvent constituer un frein utile, mais il n'y a aucun instrument
pratique de legislation ou de reglementation, en vigueur ou envisage, qui puisse
resoudre tout a fait le probleme. Le CRTC est habilite a controler la propriete
des entreprises de radiodiffusion, mais il est clair que ses decisions s'inspirent
de bien d'autres considerations. Nous recommandons que le CRTC soit investi
du pouvoir d'empecher les proprietaires de stations de radio ou de television
d'etre egalement proprietaires de journaux ou autres publications qui circulent
sur le meme marche .

Les conditions de travai l

Notre examen a revele qu'il n'y avait guere de correlation, sinon aucune,
entre la taille d'une entreprise, d'une part, et les normes d'hygiene et de
securite, la discrimination, et le degre de satisfaction au travail, d'autre part . 11
semble, par contre, que la remuneration globale soit plus elevee chez les
grandes societes que chez les petites entreprises . Mais comme les donnees
disponibles a ce chapitre sont tres fragmentaires, il faudra effectuer beaucoup
plus de recherches avant de pouvoir tirer des conclusions bien etayees .

La responsabilite sociale de I'entrepris e

Notre etude nous a menes a plusieurs conclu-ions sur le sens et la portee
du principe selon lequel les societes devraient se reconnaitre et assumer une
certaine responsabilite quant aux consequences sociales de leur activite .
D'abord, nous avons constate que les consequences sociales qui font 1'objet
d'inquietudes sont inherentes a tout systeme industriel et n'ont en general que
peu de rapport avec la concentration des entreprises . D'autre part, il est
indubitable que les corporations doivent tenir compte des effets sociaux de
leurs decisions, car il est parfaitement clair que le public 1'exigera .

La question depend donc en grande partie de la sensibilisation des
entreprises au fait que, dans le domaine des affaires les decisions doivent tenir
compte tant des considerations d'ordre social que des considerations d'ordre
economique. Le public doit toutefois comprendre ce qu'il peut raisonnablement
escompter des societes, et chose non moins importante, ce a quoi il ne saurait
s'attendre, car les initiatives prises par les corporations, en vertu de leurs
obligations sociales, comportent des couts aussi bien que des avantages . Les
consequences sociales sont illimitees dans leur portee et leur diversite, et nous
n'avons pas tente d'en dresser une liste exhaustive . En outre, leur importance
1'une par rapport a I'autre evolue constamment ; c'est qu'il y a evolution des
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valeurs relatives que le public leur attribue, et qu'il se produit des changements
dans les facteurs politiques et economiques internes et externes qui limitent
1'aptitude des societes a produire des resultats precis . Voila pourquoi nous ne
pouvons nous prononcer explicitement sur le genre d'obligations sociales que les
corporations devraient se reconnaitre, ni sur la maniere dont elles devraient
s'en acquitter.

Nous avons ete etonnes de constater combien l'opinion publique cana-
dienne avait change au cours des travaux de la commission . Au debut, les
pressions exercees sur I'entreprise pour qu'elle reconnaisse ses obligations
sociales et s'en acquitte, dut-elle y mettre le prix, etaient beaucoup plus
pressantes qu'elles ne le sont au moment ou nous redigeons le present rapport .
Le ralentissement de 1'activite economique qui s'est alors produit et les
inquietudes suscitees par le chomage croissant semblent avoir fait mieux
comprendre au public que ce qu'il en coute en dollars aux corporations pour
s'acquitter de leur responsabilite sociale se repercute sur ceux qui en dependent
pour leur gagne-pain, ainsi que sur les consommateurs .

La communication de renseignements devrait faire mieux saisir, a la
longue, le sens de la responsabilite sociale des entreprises, mais nous doutons
qu'elle puisse atteindre, un jour, le degre d'objectivite auquel on est parvenu
dans la divulgation de renseignements d'ordre financier . Les lois ont, elles
aussi, un role a jouer pour cc qui est de definir la responsabilite sociale et la
faire respecter, mais elles sont souvent mal adaptees a cette fin . Nous voyons
poindre a 1'horizon le genre de techniques interventionnistes que decrit Christo-
pher Stone dans son livre : Where the Law Ends: The Social Control of
Corporate Behavior (chapitre xvi) . Selon cet auteur, les lois devront influer de
plus en plus sur le processus decisionnel des corporations afin que leur
comportement s'inspire des volontes de la population, plutot que de la crainte
des interdictions ou amendes que peuvent entrainer les problemes sociaux dont
elles seraient responsables . Nos propositions seront-elles adoptees au Canada?
La reponse depend en grande partie de la fagon dont les entreprises reagiront,
en principe et dans les faits, aux consequences sociales de leur activite, ainsi
que de leur aptitude a dissiper le climat de mefiance et d'hostilite qui regne
depuis quelques annees .

Les industries reglementees

Notre dernier chapitre traite brievement du secteur reglemente de notre
economic et du mecanisme de reglementation. Au Canada, la reglementation
s'est etablie petit a petit, au fur et a mesure que sont apparus les problemes et
les besoins, au point de devenir une collection heteroclite de lois et de rouages
par lesquels 11tat tente d'orienter 1'activite des entreprises au moyen d'objec-
tifs economiques et sociaux mal coordonnes . L'etude de la reglementation
incombait a notre commission non seulement parce que plusieurs industries
ainsi reglementees manifestent une tendance a se concentrer et a se proteger
contre la concurrence, mais aussi parce que, souvent, les mecanismes de
reglementation naissent de la volonte d'atteindre des objectifs sociaux . La
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difficulte de concilier objectifs sociaux et objectifs economiques apparalt avec
le plus de clarte dans les industries reglementees ; c'est une autre raison de
reclamer instamment une etude approfondie de 1'ensemble des mecanismes de
reglementation .

La reglementation economique au Canada doit etre etudiee en tenant
compte des considerations plus vastes de la «realite canadienne», car telle
est a notre avis la veritable justification de ]'intervention gouvernementale dans
les affaires economiques . La question essentielle est donc de savoir quels
pouvoirs economiques reviennent respectivement, au Canada, a 1'Etat et au
secteur prive? La reponse a cette question echappe en grande partie a l'analyse
economique, et rel'eve beaucoup plus de la volonte des Canadiens quant a la
sorte de pays et de gouvernement qu'ils souhaitent .

En resume, les influences qui ont modele 1'economie canadienne ont
inevitablement cree un haut degre de concentration . Toute evolution en ce
domaine ira vraisemblablement dans le sens d'une plus forte concentration,
principalement a cause des influences de la concurrence sur le plan internatio-
nal . Les Canadiens devront reconnaitre que, a cet egard, des changements
profonds et de vaste portee sont irrealisables . Le Canada devra s'efforcer de
parvenir au meilleur equilibre possible du rapport entre les avantages et les
desavantages d'un tel regime, grace a une vigilance constante et a un recours
selectif et judicieux aux instruments de la politique officielle . Tout en recom-
mandant un certain nombre d'ameliorations, nous concluons qu'aucune modifi-
cation radicale des lois qui regissent 1'activite des entreprises West actuellement
necessaire pour proteger 1'interet public .


