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Avant-propos 
i.e present oll% rilge, i it it tile (anada, an siècle 1867-1967, est la corn ri bution sp&jiAe 
du Bureau Federal de Ia statistique au programme de publications lance par Ic gouverne-
merit du Canada a l'occasion du Centenaire de Ia ConfedCration. C'cst le plus recent 
d'une série de manuels illustrCs qui a etC lancCe en 1927 a l'occasion du 60e  anniversaire 
de Ia ConfCdCration, donE un numéro est publiC chaque annCe depuis 1930 pour dCcrire 
les pwgres récenis du i's au point de vue Ccononhique, social et culturel. 

Cc Iivre, publiC it I'occasion du Centenaire au lieu de Ia revue officielle qui aurait 
porte Ic Litre de Canada 1967. cst plus considerable quc Ia publication annuelle ordinaire, 
car it dCcrit les changcments qui Sc sont produits au Canada depuis an siècle: l'expansin 
du pays. l'aniénagement du territoire, Ics progrés accomplis dans l'Cdification de La 
nation, laccroissenient de Ia population et La transformation d'une colonie de pionniers 
en un Ctat industriel moderne. Il traile aussi des institutions sociales et culturelles lu 
Canada et du role que joue Ic pays dans les affaires intcrnationales a titre de ilpuissance 
moyennea. Enfin, it donne unc lisle des programmes ClaborCs en vuc de Ia cClCbrat ion 
du Centenaire de Ia ConfCdération et tine liste d'ouvrages a consultcr au sujet du 
Canada. 

Je me joins au rCdacteur en chef de l'ouvragc pour exprinier ma reconnaissance aux 
membres de Ia fonction publique et aux universitaires qul ont contribuC a sa compo-
sition (on trouvera quclques notes biographiques au sujet de ces personnes a Ia fin du 
livre) ainsi qu'à nos collCgues du Bureau de Ia statistiquc. Le travail dii personnel de Ia 
Division de l'Annuaire dii canada, de canada et de Ia hibliothCque. du Bureau fdCral de 
Ia statist ique, charge de Ia verification des renseignernents, Ia dactylographie des brouil-
Ions et du texte dClinitif, Ia correction des épreuvcs, et l'Ctablisscnient de I'index du 
volume, niCrite une mention spCciale. Je desire aussi remercier l'Imprimeur de Ia Reine 
et son service ainsi que La Direction des publications. Ia Commission du Centenaire 
et Ia Commission interministCriellc chargCe du programme de 1967 pour La collaborac ton 
étroite qu'ils nous ont accordCe dans Ia publication de ce volume du Centenaire. 
Je veux enfin fCliciter les diffCrentes sociCtes conimerciales qui ont assure Ia publication 
finale du volume pour leur magniflque travail de typographic, de photographic, de 
lithographic, d'impression et de reliure. 

('anada, an siècle, 186 7-1967 a CiC concu et publiC sous Ia direction de M. C. C. 
Lingard, directeur de Ia Division de l'Annuaire dii canada, de ('anada et de Ia biblio-
thèque. avec Ia collaboration de We Helen Champion. 

Je desire remercier de sa collaboration le Bureau des traductions du Secretariat d'E tat 
qui a etabli Ia version francaise de l'ouvrage sous Ia direction de M. tmile Bouclier, 
traducteur en chcfau Bureau fCdCral de Ia statistique, qui a bien voulu en outrc en relire 
toutes les épreuves, ainsi que We F. O'Malley. de Ia Division dc l'Annuaire c/u Canada, 
de canada et de Ia bibliothéque, qui en a fait Ia misc au point pour l'inipression. 

Le statisticien du Dominioti 

h~~.  &,~ - 
Bureau fCdCral de La statistique, 
Ottawa, Ic icr  novembre 1966. 
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St-Jean (Terre-Neuve), l'une des plus ancicnncs colonies de l'Amériquc du Nord, est 
Ia yule Ia plus a lest du Canada. Marconi y a recu son premier message sans-Ill trans- 
atlantique (1901); Alcock et Brown y ont entrepris Ia premiere traverséc de I'Atlantique 

sans escale en avion (1919). 

Vancouver (Colombie-Britannique) est Ic plus grand port maritime du Canada sur 
Ia côte occidentale. Constituée en municipalité en 1886, dIe est devenue Ia troisiême 

yule du Canada. 
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Le pays et le peu pie 
Du point de rue géographique, ceue (onfédéra:ion des provinces €/e l'Amerique 

udu Nord britannique, ,nê,ne maintenant, est fort éte,ulue,—peu:-éire un jour 
uoccupera-t-elle Ic second rang au #nonde en superficie aprés I'i,n,nense pays 
uqu'est Ia Russie . . 

—Co,nte de (arnarvon, 1867. 

Remarquc prophétique et d'autant plus remarquablc puisque le pays dont parlait le 
comte avec tant d'éloquence n'avait qu'une population clairsemée, qu'il ne recouvrait 
qu'une infime portion du vaste pays qu'est aujourd'hui Ic Canada et qu'il se trouvait 
aux prises avec des difficultés d'ordre economique et financier. 

Cependant, moms d'un siècle plus tard, le pays avaiL répondu aux espoirs que l'on 
fondait en lui en 1867. Aujourd'hui, Ic Canada occupe i'critab/ement ((Ic second rang 
au monde, en superficie, aprés l'immense pays qu'cst Ia Russie)). II a tine superficie 
de 3,851,809 mules carrés, est entouré par trois oceans, l'Atlantique, Ic Pacifique et 
l'Arctique et, du quatrièmc côté, par tine IrontiCre ouverte de près de 4,000 mules 
le sCparant des Etats-Unis. Malgré son immensitC, hi population du Canada n'cst que 
dc quclque 20 millions d'habitants, cc qui n'est pas trés loin des 3.500.000 que Ic pays 
comptait au moment de Ia ConfédCration. 

On peut rernonter daris l'histoire gCologique du Canada a plus de deux milliards 
d'années, mais son histoire connue est vraiment breve. Peuplé par des nomades 
indiens Ct esquimaux il y a queique niiiliers d'annCes, et explore par Ia suite par d'autres 
aventuriers. Ic Canada n'est pas dCcouvert uofficielicmenta avant que Jean Cabot, 
un VCnitien naviguant sous pavilion britannique en 1497, ne dCcouvre un vaste conti-
nent situé a i'ouest. Ses relations de voyage sur Ia region en question incitèrent d'aulres 
nations maritimes curopCennes a venir y pCcher et bientOt a pratiquer Ic commerce 
des fourrures dans cette riche contrCe. Puis vint Jacques Cartier, en 1534, qui planta 
Ic paillon francais sur tin promontoire, a Gaspé. La colonisation venait de corn-
mencer. Samuel de Champlain, compatriote de Cartier, fonda une colonie a l'ort-
Royal en 1605 et a Québec, en 1608. Des colonies britanniques firent bientOt leur 
apparition. Bien que depuis lors, des milliers de personnes d'autres nationalitCs soicnt 
venues cherchcr sur cc continent Ia fortune et Ia liberté, lethnie britanniquc ct fran-
çaise des premiers temps reste prCdorninantc au Canada. 

Au Canada, plus que partout ailleurs, Ic temps a inodiflé très vite le milieu social 
et industriel au cours des cent dernières années. Ut oi il n'y avait que quatre pro-
vinces en 1867, on en compte dix maintenant, en plus de deux vastes territoires septen-
trionaux sur Ic point de recevoir Ic statut provincial. Unc economic qui dCpendait 
des rnatièrcs premieres en 1867 est aujourd'hui dotCe d'un complexe industriel finns-
sant; un régime de sécurité sociale dépassant tout cc qu'on aurait pu rCver ii y it un 
siècle est aujourd'hui l'apanage d'unc nation: cites et villes gagnent, nombreuses, 
le titre de mCtropoics; les moyens de communication et de transport, aprCs avoir 
surmontC des difilcultCs de terrain et de distance, offrent maintenant des services 
ultra-moderncs:l'Cnergie hydro-électrique et thermo-électrique, les installations nu-
cléaires et Ia découverte de ressources rninières forment l'Cpine dorsale d'une immense 
puissance industrielle. Dc plus, on dCpense des millions de dollars pour arnéliorer 
l'enseignement au Canada et les arts sont en plein essor. 

11 est impossible de déflnir Ic Canada—ou les Canadiens. Le pays est trop vaste, 
trop vane: sa population est trop diverse dans ses goüts et ses onigines pour pouvoir 
We appelCe ((typique)). En fait, il y a beaucoup de Canadas; l'histonique region de 
l'Atlantique, dont les marCes viennent baigner les cOtes de quatre provinces: Ic Québec, 
province canadienne-francaise qui vient tout juste de prendre une importance con-
sidérablc dans Ic monde de l'industrie; l'Ontanio, qui a si longtemps attire l'industrie 
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Ls Ilauk- Lrres k File splendide du 1ap-Breton (NouveUe-Ecosse. siege de I'untque 
college gaéliquc au Canada, rappelleni les lacs ei Ics vallons de la. vicilk lcosse. 

et l'immigration; les trois provinces des Prairies dont les puits de pétrole dominent 
les champs de blé qui s'enfuient vers l'horizon; Ia province de Ia côte du Pacifique, 
avec ses abondantes foréts et ses montagnes, et enfin, le Yukon et les Territoires du 
Nord-Ouest, regions baptisées jadis avec dCdain We pays du soleil de minuita, 
aujourd'hui productrices de minéraux et de pétrole, et sources de peuplement au 
ceur de t'Arrtique! 

Cette année, Ia nation canadienne cëièbre son centiême anniversaire de fédCration 
Ct A cette occasion, cite a invite bien d'autres pays a participer a ces célCbrations 
d'anniversaire. Ators qu'eIie a maintenant les yeux tournCs vers son bicentenaire, ii 
n'est pas surprenant de Ia voir se retourner vers Ic siècle qui s'éteint avec un regard 
pensif, voire nostalgique. La période 1867-1967 constitue réellemcnt Ia mesure-étalon 
de l'histoire du Canada. 

II y a un siècle, Ia Confdd6ration de 1867 avait éveillC peu d'enthousiasme, méme 
au canada. Quelques pays, aux prises avec leurs propres problémes, s'interrogeaient 
sur Ic sort de Ia nouvclle nation, se demandant si cite surmonterait ses difficultés OU Si 
ses nouveUes responsabilités I'écraseraient. 

La réponse n'a pas tardé a venir. En un siècle, Ic Canada a fait Ic saut d'une fédé-
ration fort limitCc a une Confederation a l'échelie d'un continent, d'une jeune nation 
a une des puissances industrielles du monde. 

Les Pères de Ia ConfCdCration, qui S'Ctaient solennellement rCunis a Charlottetown 
et a QuCbec, ont vraiment gbâti mieux qu'ils ne Ic pensaienta. (HELEN CHAMPION) 

LE PAYS ET LE PEUPLE 



Le Canada en 1867* 
Nouvelle-Ecosse ...... ....... ......21,731 mules carrés 
Nouveau-Brunswick ................. 27.322 
Québec ............................. 193355 
Ontario ............................. 107.780 
Total, terre at eau douce.............. 350,188 

Recensement de 1871 

Le Canada en 1967 
Surface approximative en terre et en eau douce, par province ou territoire 

% de Is 
Province ou territoire 	 Terre 	Eau douce 	Total 	superficie 

du pays 

Terre-Neuve ........................................... 
Terre-Neuve (lIe) .................................... 
Labrador............................................ 

Ile-du- Prince-Edouard.................................. 
Nouvelle-Ecosse....................................... 
Nouveau-Brunswick.................................... 

Québec................................................ 
Ontario............................................... 
Manitoba............................................. 
Saskatchewan......................................... 
Alberta................................................ 
Colombie-Britannique.................................. 
Yukon................................................. 
Territoires du Nord-Ouest............................... 

Franklin............................................. 
Keewatin ............................................ 
Mackenzie........................................... 

Canada............................. 

(milles carrés) 

	

143,045 	13,140 	156.185 	4.1 

	

41,164 	2.195 	43,359 	1.1 

	

101,881 	10,945 	112.826 	3.0 

	

2.184 	- 	2,184 	01 

	

20,402 	1,023 	21,425 	0.6 

	

27,835 	519 	28,354 	0.7 

	

523,860 	71,000 	594,860 	15.4 

	

344.092 	68.490 	412,582 	10.7 

	

211,775 	39.225 	251.000 	6.5 

	

220,182 	31.518 	251,700 	6.5 

	

248.800 	6,485 	255,285 	6.6 

	

359.279 	6,976 	366,255 	9.5 

	

205.346 	1,730 	207.076 	5.4 

	

1,253.438 	51,465 	1.304,903 	33.9 

	

541,753 	7,500 	549,253 	14.3 

	

218,460 	9,700 	228,160 	5.9 

	

493,225 	34,265 	527,490 	13.7 

	

3.560.238 	291.571 	3,851,809 	100.0 

Plus 28 millions d'acres de prairie sont consacrées a Ia production du W. La recette 
agricole moyenne s'ëtablit aux environs de 900 millions de dollars par annéc. 
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L'Amérique du Nord britannique 
des années 1860 

Les Canadiens d'aujourd'hui pensent probablernent que I'expression Amérique du 
Nord britanniquea est plutôt démodée. Au cours du siècle, depuis Ic debut de Ia 
ConfCdCration, l'Arnérique du Nord britannique est devenue le Canada. 

En 1860, peu de telnps avant Ia ConfédCration, les mots Amérique du Nord 
britanniquea reprCsentaient ce que les colonies CparpillCes avaient en commun: elles 
Ctaient toutes en Antérique du Nord et toutes britanniqucs. Tous Icurs citoycns 
devaient prCter le serment d'allégcance a Ia Couronne britannique et dIes tenuient 
de Ia Grande-Bretagne leurs institutions, leurs origines. leurs traditions et Ia langue de 
Ia plupart de leurs citoyens. Les Canadiens français, sujets britanniques, acceptaient 
eux-mémes sans difficultC cette designation, bien qu'ils fussent déterminés a cette 
époque, tout conime aujourd'hui. a conserver leur identitC. 

Les annCes 1860 constituent l'étape mitoycnne de l'evolut ion des colonies britan-
niques et de leur transformation en cc qui est le Canada d'aujourdhui, car c'est aux 
environs de 1760 que l'ancienne Nouvelle-France devint partie intégrante de l'Arnérique 
du Nord britannique. LCtape mitoyenne de 1860 ne devrait pas paraitre trés Cloignéc. 
Maintes personnes encore vivantcs ont dO entendre, de leurs parents, anecdotes ct 
incidents de cette Cpoque, car it n'est pas difficile pour Ia mémoire humaine de combler 
100 ans d'histoire. Mais Ia tradition orale ne suflht pas it faut recourir aux rapports 
écrits. 

Les journaux de cettc Cpoque, par exemple, sont encore presque tous disponibles. 
On y trouvera beaucoup d'espace consacrC aux nouvelles en provenance de FCtranger, 
particulièrement a Ia politique britanniquc et aux guerres europCennes de l'époque. 
II y a aussi Ia collection habituclie de banalités. On constatera que Ia politique locale 
y est rapportéc dans toutc son ampleur, cc qui ne Se fait plus aujourdThui. L.es débats 
parlementaires y sont souvent rapportCs presque textuellernent. Et leurs lecteurs 
d'autrefois Ctaient loin de les nCgliger. Les discours des grands homnies du jour 
Ctaient lus a voix haute chez leurs partisans, les arguments notes, et les réponses 
fracassantes aux adversaires applaudies coninie it se doit. 

En 1860, premiere année de Ia dCcenriie, Edouard, prince de Galles, effectua Ia 
premiere visite royale a I'AmCrique du Nord britannique. Les journaux du temps 
furent remplis de cet CvCnement. A peine tout cela était-iI terminé que Ia guerre civile 
éclatait aux Etats-Unis et, pendant quatre ans, Ic spectacle de cc volcan en Cruption. 
de rautrecôte de Ia cloture pour ainsi dire, suffit amplement a satisfaire lesjournalistes 
en mal de copie. L'intérêt qui s'amoindrissait avec Ia défaite du Sud fut ravivé par 
l'assassinat du président Lincoln. 

Pendant cc temps, des événements qui devaient mener a Ia naissance d'un nouveau 
pays au nord de Ia frontiCrea attiraient l'attention: les querelles au sein du Parlement 
provincial du Canada, Finstabilité croissante des ministères, les conferences de 
Charlottetown et de Quebec et toutes les incertitudes qui planérent sur Ic projet d'u-
nion durant les années 1864 a 1866. Enfin. vint Ic point culminant, Ia ConfCdCration. 
Les trois dernières années de Ia décennie se dCroulèrent sans éclat. Pourtant, au 
cours de cette pCriode, it se produisit un événement très important. En effet, Ic nou-
veau Dominion fut considérablement agrandi par I'addition de Ia Terre de Rupert 
et du Territoire du Nord-Ouest. 

Pendant Ies années 1860, plusieurs colonies s'étaient déjà établies ici et là sur toute 
l'étendue depuis Terre-Neuve jusqu'au lac Huron et au-delà, si l'on compte les deux 
groupes isolés de Ia rivière Rouge et de la cOte du Pacifique. Chaque colonie avait 
grandi seule et par ses propres moyens, dIes en étaient presque toutes a un stade 
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Le port de Montréal, 1880. Ic lemps a motiilie les types de navires et Ics aménagements 
portuaires sans pour autant amoindrir Ia popularité dc Montréal, doni Ia geographic 
ci l'histoire on fait Ia plus grande yule du Canada, un carrefour du continent ci une 

capitale de l'industrie, du commerce ci de Ia culture. 

different de leur developpement, tandis que, dans quelques-unes, les divers stades de 
développement coexistaient. Voilà pourquoi ii est bien difficile de faire des commen-
(aires de portee générale qui conviendraient a toutes ces colonies. 
Terre-Neuve--Terre-Neuve Ctait une colonie qui vivait d'un seul produit: Ia morue. 
Tous ses habitants qui tenaient une ligne a péche entre leurs mains, c'est-à-dire Ia 
masse, dépendaient des acheteurs de poisson, ules marchandsa qui les rCduisaient a 
une demi-servitude, comparable a l'état des Indiens vis-à-vis des trafiquants de four-
rures. Ces acheteurs de leur cöté devaient satisfaire les exportateurs de St-Jean qui, 
eux, dCpendaient des marches étrangers. II en résultait une economic instable, marquee 
d'une grande pauvretC pour Ia plupart des pécheurs et d'une richesse incertaine pour 
les exportateurs de St-Jean. Comme il arrive a toute sociétC dont l'économie repose 
sur un seul produit peu rémunérateur, c'était une situation pauvre et prCcaire. II 
semble, toutefois, qu'il restait encore a Terre-Neuve assez de volontC commune pour 
ëtre irritC de toute proposition d'entrer dans Ia nouvelle Confédération. Ce sentiment 
s'est exprimé dans une ballade populaire qui se traduit comme ii suit: 

cArnis, vive noire lie natale, Terre-Neuve; 
Aucun éiranger ne doll prendre un pouce de son lerritoire; 
EI1e regarde i'Angle:erre et tourne le dos au Goife; 

uApproche a tes risques et perils, loup canadien.>, 

La Nouvelle-Ecosse—De l'autre côté du detroit de Cabot ii y avait Ia Nouvelle-Ecosse, 
dont Ia population avait atteint un niveau de développement relativenient élevé. 
Depuis plus d'un siècle elle avait des institutions representatives et des ressources 
assez variées pour lui assurer une vie économique diversiflée. Jusqu'à Ia Confédération, 
Ia province (cc n'Ctait déjà plus une colonie) avait connu une expansion normale. 
La péninsule et l'ile qui s'y rattache (l'lle du Cap-Breton) formalent un tout homogéne 
oü s'était constituée une collectivité consciente et fiCre d'dlle-mCme, déjà au premier 
stade du nationalisme. Ses porte-parole étaient des hommes comme Haliburton et 
Howe. Qui pourra oublier Ia description que Howe a faite de Ia vieille mere qui lui 
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montrait avec orgueii un tableau de ses garconsa? cCe ne sont pas des garcons, 
avait dit Howe, cc sont de grands gaillards robustes>>. Et Ia vicille de répondre: 
((Et us sont touS capitaines, Ct chacun est maitre d'un beau navire)). II est maiheureux 
pour Ia Nouvelle-Ecosse et pour Ic Canada que Ia nouvelle technologie qui substitua 
les navires en acier aux navires en bois et Ia vapeur a Ia voile dCit coIncider a peu 
près avec Ia décennie oti Ia province entre dans Ia Confédération. 

Le Nouveau-Brunswick—De J'autre côté de Ia baie de Fundy, ii s'était constitué au 
Nouveau-Brunswick une société vrairnent provinciaie>> qu'iI serait impropre d'appeler 
une coloniea. Mais Ia province était morceléc par les vallées de ses riviéres et n'était 
pas aussi homogènc que Ia Nouvelie-Ecosse. Son economic ne reposait pas autant 
que celle de Terre-Neuve sur un seul produit (Ic bois au Nouveau-Brunswick), mais 
cite en dépendait trop pour ëtre prospére. Et pourtant Ic Nouveau-Brunswick, Iui aussi, 
avait dCpassC, de facon encore hésitante, Ic stade purernent économique et sa petite 
capitalc abritait Ic groupe qui donna plus tard au Canada un de ses plus grands poètes, 
Charles G. D. Roberts. 

Le Bas-Canada—Dans Ic Bas-Canada, c'est-à-dire Ic Québec, l'historien fait face a Ia 
ménie difficulté qu'aujourd'hui. II Sc trouve devant deux collectivités—française et 
anglaise—et non une seule. Les Anglais se divisent cux-mémes en deux groupes, 
protestant et catholique. En 1961, environ 87 p. 100 des habitants de Ia province 
sont de langue francaise. En 1871, Ic pourcentage était de 78 p.  100. Les Canadiens 
francais ont toujours constitué un groupe homogène, tandis que les Anglais>> se sont 
de plus en plus inorcelés, tant sur Ic plan culturci quc religieux et racial. La place des 
Francais s'est done affermie plus que ne l'indique seul Icur accroissement numérique. 
Au cours de Ia décennie de Ia Confédération, conime dans les années 1960 ou 1760, 
il ne pouvait y avoir aucun doute sur Ia nature du groupe français: c'était un peuple 
dans un sens que les Anglais ne pouvaient comprendre ci avec lequel us ne pouvaient 
rivaliser: c'était une collectivité hurnaine unie au sein de laquelle les sentiments, les 
emotions, les reactions et une comprehension intuitive circulaient comme un courant 
électrique. uNous autresa Ctait beaucoup plus qu'une simple expression. Le Canada 
anglais, dépourvu de toute connaissance d'un tel esprit, ne peut saisir cettc idée. 

En 1860, cc groupe homogène, que certains francophones d'aujourd'hui désignent 
par Ic mot unation>, dirigeait presque tous les aspects de sa vie excepté les domaines 
économique et militaire. II possédait ses propres chefs d'Eglise et d'Etat. II voyait a 
l'expansion de son système traditionnel d'Cducation, celui de Ia France aristocratique 
de l'Ancien Régime. La population de I'Ontarioétait plus grande d'un tiers que celle 
du Québec; Ies illettrés du Québec étaient trois fois plus nombreux quc ceux de 
l'Ontario, mais, par contre, les étudiants dans les nolftes classiques> du Québec 
étaient trois fois plus nombreux que les étudiants de college en Ontario. Ces étudiants 
et Ia classe qu'ils reprCsentaient formajent 'elite, les officiers en quelque sorte de 
I'armée qui les a suivis. Ces idées opposées de Ia société étaient, et sont méme encore 
aujourd'hui, une pierre d'achoppemcnt dans Ia comprehension mutuelle entre les deux 
races. L'éducation selon le régime démocratique, c'est-à-dire l'instruction obligatoire 
universelle. reflète I'enipirisnie liberal classique du monde anglo-saxon qui remonte au 
protestantisme et aux grands soulèvements révolutionnaires du XVIIC  siècle, tandis que 
l'Ancien Régime francais, loin d'être aboli au Canada francais après Ia conquCte, est 
solidement fondé sur Ic principe de I'auioritC. C'est I'opposition a l'Ancien Régime 
qui est Ia source de Ia (révolution tranquillea au Québec des années 1960. 

Ce n'est pas Ia premiere fois que l'on s'insurge contre ces vieux principes. Plusieurs 
intellectuels canadiens-francais du milieu du XIXC  siècle, stimulCs par Ia vague d'idées 
libérales qui dCferlait sur Ia France, se sont révoltés contre cette orthodoxie par trop 
rigoureuse. Ce sont ces hommes-lâ qui étaient reconnus comme (des rouges) dans Ic 
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Beaucoup les soutenaient, mais le Québec des années 1860 n'était pas prêt a jeter es 
vicilles orthodoxies pour adopter une ligne de conduite basée sur une doctrine de 
librc pensée dans les affaires de l'Eglise et de l'Etat qui lui paraissait franchemtnt 
impie, et l'esprit réactionnaire appelé ultramontanisme, renforcé par les actions et les 
proclamations de l'Eglisc de Rome, comme le Syllabus de Pie IX, remporta une 
victoire facile sur le rougeisine qui se refusait cependant a mourir et qui devait, tu 
cours de Ia génération suivante, contribuer grandement a Ia victoire de Laurier 
en 1896. 

Le sens de Ia solidarité du Canada francais produisait une culture Iittéraire naissante. 
uL'Histoirea de Garneau avait été publiée. II y avait quelques poêtes et quelques 
romanciers. En raison du caractére aristocratique de son heritage culturel, Ic Canada 
francais devancait probablement l'ékment anglais dans cc domaine, ce qui ne veut 
pas dire que I'un et l'autre fussent parvenus a un haut niveau d'excellence. 

A part quelques exceptions. I'Clement anglais du Bas-Canada différait profonde-
ment de l'élement canadien-francais: nous avions là le classique exemple canadien 
des deux différents modes de vie. Pour Ia plupart, les Anglais étaient groupés a 
Montréal, a Québec et dans certaines regions du pays. Leur vie rurale ne différait pas 
grandement de celle de leurs voisins canadiens-francais, mais leurs mccurs étaient 
ditlérentes. Comme les marchands des villes, les Anglais ruraux étaient possédCs du 
dCsir de réussir et le résultat est que leurs communautés rurales sont aujourd'hui des 
cimetières ou peu s'en faut. 

L'Clément anglais des villes était assez important et assez concentré pour assurer 
sa survie du point de vue linguistique, bien qu'il n'ait pas réussi a s'implanter en taft 
que communaute distincte représentant chaque classe depuis l'ouvrierjusqu'au notable 
Cet Clement s'est maintenu, là oü ii Sc rnainth',zt (principalement a MontrCal), grace 
surtout a l'imrnigration des Maritimes et de l'Ontario. En 1860, et depuis le debut du 
régime britannique, les Anglais occupaient le haut du pave dans Ia vie économiqut 
de Ia province et d'une grande partie des colonies britanniques de l'AmCrique. Leur 
influence était grande dans Ia vie politique. Quelques-uns d'entre eux étaient devenus 
des mécénes, mais ii n'y avait chez eux aucune trace d'une culture littCraire ou artis-
tique originale. 

Le Haut-Canada—La variété géographique de l'Ontario Ct les divergences de temps 
de colonisation de ses diverses regions rendent une description breve asses ditlicile. 
On peut quand mCme dire que, contrairement aux CvCnements dans le QuCbec, aucun 
mouvement ni groupe n'y a rejetC les valeurs acceptées par Ia collectivitC. Plusieurs 
réformateurs ont surgi, mais aucun d'eux n'Ctait un extrémiste hostile a I'Eglise ou a 
l'Etat. Cela s'explique facilement. En Ontario, conm-ie dans les autres provinces 
anglaises, l'autoritC n'était pas dictatoriale et les explosions pouvaient se produire en 
surface. Toutefois, les jalousies entre sectes, occasion de luttes pour ule pain et Ic 
beurreu, étaient d'une ãpretC inconnue aujourd'hui et manifestaient Ia rivalitC des 
classes. 

La richesse des sols de I'Ontario et Ia douceur de son climat expliquent assez facile-
ment Ia rapiditC de son dCveloppenient. Mais ces facteurs varient beaucoup selon les 
regions. La pCninsule ouest est plus propice a I'exploitation agricole que Ia region 
de l'est, le long du Saint-Laurent, bien que toutes deux soient de beaucoup supérieures 
a Ia rochc et au sable du Bouclier canadien. La colonisation a tout naturellement 
suivi Ia grande route vers l'intCrieur qu'étaient Ie Saint-Laurent et les Grands lacs-
de fronta—de sorte que, même avant Ia guerre de 1812, les voyageurs parlaient de 

IX: Syllabus complec: ens praecipuos nosgrae aetatis errores, 1864. 
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ces regions bien développees et de leurs riches établissements agricoles. Ce n'est 
qu'après 1850 que Ia colonisation a vraiment transformé les hautes terres des comtes 
de la baie Georgienne. La region de Muskoka avait etC trés peu colonisée avant 1870, 
et les autres districts (par opposition aux comtCs) étaient encore a l'état sauvage. 
A mesure que des ligncs de chemin de fer Se construisaient a larrière du fronta, vers 
l'Outaouais, le lac Nipissing, Ia bale Georgienne et le lac Huron, elles ouvraient les 
dernières bonnes terres a Ia colonisation (specialement dans les comtés du lac Huron) 
et donnaient de l'ampleur a I'industrie forestière. A l'époque de Ia ConfédCration, 
l'Ontario ne coniprenait que les bords du Saint-Laurent et des lacs Ontario et Erie, 
un embranchement longeant Ia vallée de l'Outaouais, Ia partie méridionale de la 
pCninsule de l'Ouest et quelques ((ponts)) reliant Ia partie Ia plus ancienne de Ia pro-
vince aux premiers lacs de I'intérieur, tel le lac Simcoe. 

Malgré les discours de George Brown, rien ne porte a croire quune identité provin-
ciale bien développCe existait dans le Haut-Canada d'alors (I'Ontario d'aujourd'hui). 
Les cultivateurs de Ia pCninsule du Niagara avaient élu des ((Clear Grits)>, mais pour 
des raisons d'ordre pratique se rapportant directement aux circonstances locales. Le 
Haut-Canada n'a jamais formC une unite ethnique et religieusc homogène, bien que 
de philosophie opposée, comme celle du Bas-Canada. Si tel avait etC le cas dans Ic 
Haut-Canada, George Brown serait demeuré au pouvoir plus de quatre jours. 

Les progrès du Haut-Canada Ctaient de ceux que tout le continent pouvait corn-
prendre: expansion Cconornique, accroissement de Ia richesse et du niveau de vie. 
On pourrait payer de paroles a Ia ((culture)) des groupes isolés dans les plus grands 
centres mais le grand public ne s'y intéressait point. Tous pouvaient constater l'Crection 
d'un nouvel edifice et en faire l'Cloge, parce qu'il Ctait neuf, si mediocre qu'en füt 
I'architecture, mais peu de personnes s'intCressaient a Ia peinture et a Ia littCrature. II 
est méme Ctonnant que I'on alt pu accomplir tant de choses dans le dornaine de l'archi-
tecture dans un milieu øü le philistinisme Ctait aussi naturel que Ia respiration. L'hôtel 
de ville et le palais de justice de Kingston, construits dans les années 1840, Osgoode I-Jail 
de Toronto dans les années 1820 et 1850 et University College de Toronto dans les 
annCes 1850 sont des edifices qui n'ont jamais Cte surpasses. II y a aujourd'hui beau-
coup de structures plus ambitieuses, mais aucune n'est rnieux construite. 

Ces edifices n'ont pas etC construits pour leur seule elegance; Ia vie bourdonnait a 
l'intérieur. Cette vie consistait surtout a parler: paroles politiques a l'intérieur des 
edifices du Parlernent, paroles de toutes sortes dans les edifices comme l'University 
College et les colleges rivaux de Cobourg et de Kingston, et paroles religieuses dans 
les nouvelles grandes églises (Ct tous fr&uentaient l'eglise a cette époque!). Un peuple 
acquiert sa civilisation par Ia parole. De ce point de vue c'est une evolution sans fin 
et sans bornes. Des 1860, les écoles se multipliaient, les colleges s'agrandissaient, bien 
que lentement, les journaux devenaient plus nombreux et plus volumineux et ii y avait 
rnéme des bibliothèques en Amérique du Nord britannique. 11 ne fait pas de doute 
que ce qu'on accomplissait alors n'est pas different de cc que nous faisons maintenant, 
c.-à-d. ériger une civilisation et une collectivite homogène au moyen de Ia parole. La 
décennie 1850 a été Ia plus prospére de l'histoire de l'AmCrique du Nord britannique. 
La population avait augmentC de 33 p.  100. En 1861, la ville de Montréal s'est accrue 
de Ia moitié depuis 1851 formant une petite métropole de 90,000 habitants. Toronto, 
qui se prCtendait déjà Ia vilIe reine de l'Ouesta avait une population de 44,000 per-
sonnes, soit une augmentation de 46 p.  100. La population de l'ancienne capitale, 
QuCbec, s'Ctait accrue a un rythme aussi rapide. Les terres dCfrichées et en culture 
avaient augmentC en proportion de l'accroissement de Ia population. On peut percevoir 
facilement les causes principales de cet accroissement: les marches établis a Ia suite 
du traité de réciprocitC de 1854, Ia guerre de Crimée et l'essor de I'industrie ferroviaire, 
tous des élCments qui intéressaient les vastes superficies de terre et de forCt vierges. 
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epoque lointaine. 

Les années 1860 ont ëté differentes. L'accroissement de Ia population n'etait que 
d'environ 14 P.  100 Ct s'est fait sentir surtout dans les villes qui ont marqué un ralcn-
tissement brusque, soit de 19 p. 100 a Montréal et de 25 p.  100 a Toronto. Québec 
a connu une diminution. La superficie des terres défrichées et en culture s'est toutefois 
agrandie rapidement. II est intéressant de constater cc qui s'est produit. Le nombre de 
gros bovins s'cst porte de 730,000 en 1851 a 960,000 en 1861 et a 1,252,000 en 1871, 
cc qui représente un taux d'accroissement plus considerable que celui de Ia population. 
La production du blé s'est accrue pour atteindre 27 millions de boisseaux en 1861. Le 
Bas-Canada avait atteint Ic point culminant en 1851, mais Ic Haut-Canada était Ia 
province qui produisait Ic plus de blC et ses récoltes n'ont pas diminué avant 1871. La 
production de l'avoine a double entre 1851 et 1861, oü cite s'est stabilisée. Les navets 
et les pommes de terre ont marquC un accroissement fort remarquable. Que pouvaient 
bien faire les gens de I'AmCrique du Nord britannique des 51 millions de boisseaux de 
ponimes de terre récoltés en 1871, soit 15 boisseaux par personne, 900 Iivres pour 
chaque habitant? 

II se peut que ces premieres statistiques contiennent des erreurs mais, de quelque 
manière qu'on les examine, les aliments disponibles pendant ces années étaient, de 
toute evidence, abondants, compte tenu méme d'exportations considérables. En 1871, 
Ic pays produisait bien plus d'aliments qu'iI ne pouvait en consommer. Cette situation 
semble un peu mystCrieuse si l'on oublie qu'en 1861 tes terres de Ia Couronne avaient 
etC concédées a des particuliers mais que ces terres n'avaient certainement pas toutes 
Cté cultivées. Les écarts ont Cté remplis pendant les annCes 1860. Ceux qui avaient 
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réussi autrefois a se procurer de vastes concessions de terrain pouvaient maintenant les 
vendre a des colons. Les cultivateurs pouvaient acheter des fermes pour leurs fils. Dc 
cette facon, les terrains isolés qu'on avait défrichés, les utrous dans Ia broussea du 
temps des premiers pionniers, devenaient une suite ininterronipue de ferines contiguës 
et de petits villages. Naturellement, tout cc terrain nouveau était fertile, ce qui explique, 
sans doute, Ia grande augmentation des rendernents des années 1860. 

La natalité d'un peuple pionnier et rural et l'abondance de nourriture ont produit 
un accroissement de Ia population tout comme au cours des années 1850. En 1871, ii 
y avait au Québec sur mule personnes une proportion d'environ 33 enfants ãgés de 
moms d'un an; en Ontario Ia proportion était de 29 enfants a peu près. (Ontario, 
1851, 39.4; 1861, 38.1; 1871, 28.9; Québec, 1851, 44.6; 1861, 36.7; 1871, 33.9.) Entre 
1851 et 1861, Ic Québec a cnregistré un léger accroissement de Ia population; en 
Ontario l'accroissement a été considerable. Entre 1861 et 1871, une diminution s'est 
produite dans les deux provinces. 

L'émigration <<aux Etats 
Que sont devenus tous ccs gens? La réponse est simple; us ont émigré. Tout Canadien 
salt oü us sont allCs. Entre 1860 et 1870 Ic nombre de personnes de naissance canadienne 
aux Etats-Unis atteignaient presque Ic demi-million. Pour Se faire une idée plus juste 
de l'iniportance de l'Cmigration vers Ic Sud, on doit ajouter a cc chiffrc Ic nonibre des 
immigrants vers l'Aniérique du Nord britannique qui, aprés y avoir passé quelque 
temps, sont partis vers Ic Sud avec leurs enfants nCs en AniCrique du Nord britannique. 
11 faut ajouter aussi Ic nombre des personnes de naissance canadienne gui sont mortes 
aux Etats-Unis. 

Le fait de l'exode vers Ic Sud se trouve confirmé par cc qui s'est passé au Bas-Canada 
(le Québec) dans les années 1860. Entre 1860 et 1870. Ia population dans toute Ia 
province a augmenté de quclque 80,000 personnes seulement. La population francaise 
du Québec, peuple d'une fécondité rcrnarquable, ne s'est accrue que de 82,000 per-
sonnes (de 847,615 a 929,817) et Ic nombre de leur coreligionnaires non francais y a 
méme diminuC dc 6,000. Pendant cette période, on commençait a voir Ic long des 
routes de Ia campagne des fermes aux volets cbs et dans les villes industrielles des 
Etats de Ia Nouvelle Angleterre de grandes colonies de Canadiens francais. Les écri-
yams de langue francaise ont appellé cet exode (<La fiévrc des Etats-Unisa. On n'a pas 
encore Cvalué a quel point dIe a pu influer sur I'accueil favorable accordé a l'expé-
rience constitutionnelle de 1867. Cependant on peut supposer que, face a Ia dépopula-
tion des campagnes, les autorités du Québec, et surtout les autorités religieuses, de-
vaient étre disposées a essayer n'importe quoi. 

II est evident que Ia migration dCmographique de l'Amérique du Nord britannique 
a etC plus faible au cours des annCes 1860 que durant les annécs 1850. Comme on l'a 
déjà mentionnC, une explication principale se présente: Ia fermeture des frontières 
agricoles. Au cours des 20 annécs qui ont suivi, cc sont les Etats de Ia Nouvelle-
Angleterre et les terres de concession du Middle West américain qui ont permis aux 
habitants du Canada d'étendre leur territoire rural. Pour que Ic pays pOt reprendre 
son essor, ii fallait établir des moyens de communication avec I'ouest du Canada. 

Vague d'urbanisation 
La genCse d'une sociCte, cependant, ne comporte pas simplement l'augmentation de Ia 
population et de I'étendue de son territoire. Par collectivité, II ne faut pas entendre une 
collection de particules séparCes niais bien une entité intégrée au sein de laquelle tous 
les membres sont solidaires les uns des autres. Divers signes indiquent que, vers 1860, 
l'AmCrique du Nord britannique Ctait sortie de I'état enibryonnaire de Ia vie des 
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pionniers et commencait a construire sa propre vie communautaire. Parmi ces signes. 
Ia Confédération se révelait Ic plus impressionnant, mais ii y en avait d'autres. Ainsi. 
par exemple, en 1860, plusicurs institutions de haut savoir existaient déjà, en plus des 
éeoles primaires et secondaires qui desservaicnt presque toutes les rnunicipalités. On 
ne connaissait pas encore les grandes métropoles, mais ii y avait un bon nombre de 
petites villes fiorissantes. 

A Ia campagne, I'aspect visuel des debuts Se transformait. En 1851, par exemple. 
dans Ic Haut-Canada, on comptait environ 17,000 habitations qu'on dCsignait sous 
le nom de ncahanesa, mais vingt ans plus tard ii n'en restait qu'environ 1,000. Elles 
étaient remplacCes par de solides maisons dc ferme qui embellissent encore les regions 
rurales Ct constituent un des produits Ics plus originaux de culture canadienne: une 
architecture domestique locale de grande valeur. D'autres institutions moms visibles 
surgissaient ou florissaient, telles que les banques, les sociétCs d'assurances. les Bourses, 
les sociCtCs agricoles et autres. Parmi les diverses associations, les ligues antialcooliques 
occupaient unc place de plus en plus importante, car l'abus des boissons chez les 
premiers colons a été pénible, frequent et disgracieux. Le mouvement de tempCrancea 
qui dcvenait plus tard Ic amouvement de prohibition>> prenait justement vigueur au 
cours des années 1860. Pendant Ic reste du siècle II a été le plus marquC de tous les 
mouvements visant Ia rCforme sociale au Canada. 

La carnpagnc de temperance correspond a l'Cvolution sociale au cours des années 
1860. A mesure que Ia frontière s'eloignait de Ia civilisation et que les villes se multi-
pliaient, on notait une amelioration sensible dans Ia manière de vivre (en 1851, sculs 
neufendroits dans toute l'AmCrique du Nord britannique conIptaient une population 
de plus de 5,000 habitants mais en 1871 ii y en avait 21). Les grands centres a part, 
chaque petite ville Ctait surtout une place marchande dirigée par des commerçants. 
Ces hommes, membres typiques de Ia classe moyenne inférieure>, respectaicnt Ia 
probite devant tout. Aucun citoyen bien vu ne pouvait prendre le risque d'être impli-
qué dans une bagarre de huvette ou d'être ramassé dans Ia rue Ic samedi soir; sa place 
était au foyer et auprès de sa famille a l'Cglise Ic dimanche matin. 
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Dans les capitales provinciales et a Montreal, il existait une classe nioyenne <supé-
rieuren, mais méme a Toronto, Ia troisième yule du pays, les figures dominantes des 
années 1860 n'étaient plus celles du Family Conipacta, comme sir John Beverley 
Robinson, mais plutãt des hommes tels que William McMaster, banquier de religion 
baptiste, un de ses coreligionnaires, William Davies, boucher et propriétaire de salai-
sons, les Massey, et un peu plus tard Timothy Eaton. D'autres, de toutes religions, 
faisaient leur marque dans des centres plus modestes. La plupart, semble-t-il, étaient 
des immigrants, mais originaires des villes et non des campagnards, comme ii en vint 
par milliers en Amérique du Nord britannique aprês les guerres de Napoleon. 

Its apportèrent avec eux un decorum et des régles de conduite dont le pays avait 
alors un urgent besoin. Comme ces commercants cOtoyaient les gens du peuple, leur 
influence se propageait rapidement. Là oü on ne parlait pas francais au Canada, Ia 
tradition protestante dominait villes et campagnes et, lorsque les choses commen-
Cèrent a bien aller pour Ic colon il lui fut facile d'adopter <d'éthique protestantea. Mais 
cette ethique de concentration sur un succès materiel n'était pas réservée au groupe 
protestant, car les catholiques ont vite trouvC qu'elle leur conviendrait, quitte a 
certaines modifications! 

Au cours des annCes 1860, on a pu voir distinctement les effets de cet urbanisation 
croissante. Ainsi, par exemple, ii devenait de plus en plus difficile d'organiser de 
grandes beuveries publiques, mCme si Ia chose se faisait encore a Ottawa, ville d'exploi-
tation forestière. On insistait aussi davantage sur Ia propreté (les preniières baignoires 
privées datent de 1840). II était devenu possible de discuter et d'agir d'une rrtaniCre 
polie sans pour ceta risquer de perdre sa dignitC d'homme. On insista davantage sur 
l'éducation scolaire et graduellement les personnes les plus ((progressives)) commen-
cèrent a croire qu'une jeune fille pourrait profiter de l'instruction élémentaire mCme si 
cue n'était pas desti née a devenir une (<dame>). 

La croissance d'une nation, on le sait, est un phénomène complexe et graduel, mais 
en jetant un regard sur l'Amérique du Nord britannique des années 1860 on peut 
discerner l'évolution normale de cc phénoméne. 

(A. R. M. LOWER) 
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Vers Ia Confédération 
Si1 existc une entreprise politique difficile a réaliser, c'cst bien Ic fusionnement tIe 
deux regions en une seule. Cela est déjà assez ditlicile au palier municipal, mais Ics 
problérnes augmentent a mesure que les collectivitCs se rapprochent du statut d'Etats 
indépendants. On trouve dans l'histoire plusicurs exeniples de nations qui ont accompli 
ccc exploit par le rnoyen habituel,—la conquête.—rnais on ne voit que très peu 
d'exemples d'unions faites d'un commun accord, et ceux-ci pour Ia plupart chez des 
pays d'cxpression anglaise. 

('ornment se fait-il alors qu'une entreprise qui comporte (ant de difficultés alt Pu se 
rCaliser en Atiérique du Nord britannique, et pendant les années 1860? Les difficultt 
ne resident pas dans les details, mais dans certains facteurs sans lesquels aucune 
mesurc politique n'aurait Pu Ctre introduite. 

Deux principales raisons 

[)eux facteurs principaux ont prCparC les provinces a s'unir, dont l'un Ctait leur allC 
geance commune. Les provinces de l'AmCriqqe du Nord étaient brilanniques. La 
langue, Ia parentC et Ics rapports coflimerciaux reliaient les provinces avec leurs 
voisins. Ics Etats-Unis, mais Ic gouffre de Ia revolution sCparait les deux groupes. Les 
Etats americains avaient rompu leurs liens avec Ia G rande- Bretagne, mais tel n'Ctait 
pas le cas pour Ics Provinces. Les descendants des Loyalistes avaient bonne mCmoire 
et Ic deuxiCme groupe qui. apres 1820. Ctait venu en Amérique du Nord, en provenance 
des lIes Britanniques, partageait les sentiments de leurs prCdCcesseurs. Dc plus, tous 
craignaient Ic twnCchant Ioup qui, de jour en jour, devenait plus puissant et apparem-
rncnt plus avide. On rapporte que Ic gCnCral Cass du Michigan avait affirmC: ((Je suis 
terriblement aidc de territoire. Or. qui vcut Ctre absorbC? Ceux qui sc rappellent Ia 
reaction violente qu'ont causCe certaines paroles irrCfléchies des Aniéricains prononcCes 
lors de Ia campagne electorate de 1911, qui portait stir Ia rCciprocité, des mots comme 
(cannexea, ne seront pas etonnes quc, pendant les années 1860, des mots tels que 
destinee Cvidcntea ont oblige Ics provinces dc l'ArnCrique du Nord britannique a faire 

preuve de solidaritC. 
Ce n'Ctait pas simptement pour obéir a une attitude purement negative que les 

provinces sc disaicnt dillCrentes de leurs voisins amCricains. Toute personne ('raison-
nablenient bien renseignCe pouvait constater les avantages du régime hritannique 
et les comparer aux lacunes du système de gouvernement des Etats-Unis. Ces lacunes 
avaicnt alors etC mises en relief par Ia guerre entre les Etatsa. Pourquoi les provinces 
seraicnt-elles attirCes par un pays ravage par Ia guerre civile et oü tine grande partie 
de Ia population favorisait I'esclavage, institution odieuse a tout Anglo-Saxon. 

L'autre grand facteur qui aidait a Ia formation tie Ia ConfCdCration Ctait l'expansion 
des moyens de communication. Le prolongernent du tClégraphe Clectrique a travcrs 
toutes les provinces créait Ia possibilitC d'envoyer non seulement des messages mais 
aussi des nouvelles d'un bout du pays a l'autre. Le bateau a vapeur Ctait devenu un 
rnoyen facile de transport. Bien qu'il n'existãl pas encore de service direct de cheniin 
de fer entre Ia region du Saint-Laurent et les Maritinies, ii Ctait possible de desccndre 
Ic Saint-Laurent en chemin de fer jusqu'ã Riviêre-du-Loup ou d'aller de Montréal a 
Portland (Maine) pendant Ia nuit et d'y prendre Ic vapeur pour Saint-Jean. 

Outre ces facteurs tangibles it existait des facteurs impondCrables. dont Ia hausse du 
niveau de I'enseignement qui permettait aux gens du pays de se faire une We plus 
large du monde et augmentait chez eux Ia comprehension de leur communauté d'intCrCts 
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La Conference de Charlottetown, ci-dessus, inauguréc Ic 17 scptembrc 1864, rCunls- 
sait cinq representants de chacunc des provinces Maritirnes invites a discuter d'union 
politiquc. I.e gouvcrncment des provinces unies du Haut Ct du Bas-Canada dClCgua 
huit politiciens en vue de discuter d'une union encore plus vaste. En consequence 

une nouvelle conference eut lieu a Québec Ic mois suivant. 

La Conference de Québec (ci-dessous) s'Ouvrit le 10 octobre 1864, rCunissant des 
delegues de Terre-Neuve, de Ia Nouvelle-Ecosse, de I'!Ie du Prince-douard. du 
Nouveau-Brunswick et du Canada. On appclle, depuis, ces 33 rcpresentants les I'èrcs 
de Ia ConfCdération, mCme si l'tle du Princc-douard ne se joignit a l'Union qu'cn 

1873 Ct Terre-Neuve en 1949. 

	

- 	 - - 	- - 	- 	 e- 	- - 
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En 1866, lea représcntants du Canada. de Li Nouvcllc-Ecossc Ct du Nouveau-Brunswick 
se réunissent a Londres pour étudier les conditions de Union -avec ks représentants 
du Colonial Office. Résultat: l'Actc de l'Aniériquc du Nord britannique, qui rccut 
l'assentiment royal en 1867 Ct en vertu duquel trois provinces se réunirent en une 

fédération appelée Canada. 

et de destinée. Un autre imponderable Ctait Ia pure logique de I'idée d'union; seule 
cite n'aurait pas fait agir les gens, mais sa presence a l'esprit favorisait l'action. 

Les facteurs immédiats 
Voilà t'arrière-plan. It n'est pas difficile de disccrncr les facteurs plus immédiats. Ii ne 
faut pas exagCrer i'irnportance de Ia prerniCre visite oflicielic d'un niembre de Ia farnille 
royale a l'Arnërique du Nord britannique, celle du Prince de Galles en 1860; dIe a 
probablement avivé Ic sentiment de loyalisnie de Ia population. La prospèrité régnait 
au cours des années 1850, faisant songer aux citoyens, surtout dans Ia province du 
Canada. qu'il était temps pour leur pays d'occuper une place plus importante dans Ic 
monde. En 1860, M. John A. Macdonald pouvait s'écrier quc Ic Canada était trop grand 
pour rester colonie; it était devenu un associé de Ia Grande-Bretagne plutot qu'une 
dépendance. Dc plus, une étude officielle de 1858 avait rCvélé que Ia Couronne avait 
cédé presque toute Ia bonne terre des eCanadasa et que les jeunes hommes seraient 
obliges d'émigrer a I'avenir. On s'intéressait de nouveau aux tcrritoires situCs au-deJa 
des Grands lacs qui constituaient les ePays d'en-hauta d'autrefois. Au cours des der-
nières annCes 1850, quelques expeditions pénétrèrent dans Ia region de Ia rivière Rouge 
et dans les Prairies. Les hommes politiques du Haut-Canada, surtout William McDougall 
et George Brown, commençaient a étre saisis d'une vision d'expansion vers l'Ouest 
qui contribuerait a faire des colonies britanniqucs de l'Amérique du Nord un pays 
plus grand et plus fort. Ce réve a lentement pris de l'ampleur, mais lorsque l'Acte de 
l'AmCrique du Nord britannique a été adoptC, II renfermait une disposition pour 
l'admission de Ia Terre de Rupert et les Territoires du Nord-Ouesta au sein du 
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nouveau pays (article 146). 11 faut done placer Ce rêve d'expansion, qul était presque 
exciusivement un rêve des habitants du Haut-Canada, parmi les motifs qui ont amené 
Ia Confédération. 

Presque aussitôt aprés La revolution amCricaine, on avait commence a former des 
projets de gouvernement cornmun pour les colonies d'allégeance britannique. Ces 
projets revenaient a Ia surface de temps en temps, mais us Ctaient prématurCs. Le reprC-
sentant de Ia Reine, le <Gouverneur en chef>>, a Québec. était le seul signe dune 
union possédant une certaine existence lCgale. S'il ne remplissait pas les fonctions, ii 
avait du moms Ic statut de vice-roi. Ce lien tCnu d'unitC n'etait pas sans son importance 
pour rappeler aux diverses colonies qu'elles faisaient partie d'un grand tout. 

Les projets d'union rCalisables ne pouvaient guère se dessiner avant Ia fin de la 
décennie 1850-1860. Parmi les premiers projets, it y a celui de A. T. Gait. II avait 
pose comme condition de son entrée dans le cabinet que l'on accepte <(en principea 
son rëvc. Et c'cst exactement Ce que son projet est demeuré. un réve, jusqu'à cc que 
les eirconstances viennent Ic revCtir d'un peu pius de rCalisnie. 11 faudrait beaucoup 
plus d'espace que celui qui est disponible POUr énumCrcr toutes ces circonstances. 
Rappelons-en brièvement quelques-unes: 

La crainte du puissant voisin et de l'usage qu'il pourrait faire de son armée désuvrée 
a Ia fin de Ia guerre civile. II y avait eu pendant Ia guerre de Secession, de Ia part des 
Etats du Nord, de nombreuses manifestations d'hostilitC envers les Provinces. Une 
étincellc aurait Pu facilernent amener l'invasion a main armée. 

La dénonciation probable des Etats-Unis du TraitC de réciprocité de 1854 et les 
difficultés commerciales qui pourraient en résulter. 

L'impasse politique qui affligea Ia province du Canada de 1862 a 1864 lorsque plu-
sicurs elections successives ne réussirent pas a amener au pouvoir un parti possédant 
une majoritC suffisante pour que Ic cabinet puisse survivre et faire adopter les lois 
nécessai res. 

La vieille histoire de Ia dissension entre les deux races jointe au désaccord religieux. 
Devant cette situation, beaucoup de personnes des deux parties de Ia province de 
Canada, les ((SéparatisteS)) du temps. Ctaient convaincues qu'il fallait dissoudre l'union 
de 1840 et l'inipossibilité de combler le vide si l'union était dissoute. 

L'influence cachée mais réellea de certains groupes financiers britanniques ayant 
des intCrCts dans le chemin de fer du Grand-Tronc et dans Ia Compagnie de Ia Baie 
d'H udson, 

La faveur grandissante d'une union plus vaste auprés des autorités de Ia mère 
patrica et Ic support avec lequel dIes I'appuyaient. 

Dans les dernières phases du mouvenient en faveur de Ia Confédération, a partir 
de 1866, les invasions des Féniens en provenance des tats-Unis qui firent comprendre 
aux Provinces Ia nécessitC d'une protection commune. 

Finalement, le dCsir d'enterrer définitivement les differences locales du vieux pro-
vincialisme en réaiisant l'union des provinces britanniques qui, conime une sorte de 
fantôme, avait plane sur le pays pendant quatre-vingts ans. 

Et, en dernier lieu, les hommes qu'iI fallait. 11 est impossible de mesurer Ia valeur 
d'un homme avec le compas d'un ingCnieur, mais on peut se demander si I'on a jamais 
cu depuis cette époque, dans Ia vie canadienne, une telle constellation de talents comme 
ceux qui ont dominC Ia scene politique des années 1860, tous des hommes dans Ia 
force de l'âge. Mentionnons en quelques-uns. Au Canada, Macdonald, Cartier, Brown, 
Mowat, Dorion, Gait et McGee. En Nouvelle-Ecosse, Howe et Tupper. Au Nouveau-
Brunswick, Tilley. La scene coloniale était devenue trop petite pour ces hommes. 
Si Howe, par exemple, avait vécu en Grande-Bretagne, it aurait Pu devenir tin grand 
homme d'Etat de l'Enipire britannique. Rien d'étonnant qu'ils étaient dans un état 
de guerre continuelle les tins contre les autres. 
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Un miracle politique 

II a dCi étre difficile pour ces vcdettes individualistes de travailler ensemble, encore 
plus diflicile tfoublier leurs rivalités et de faire taire leurs convictionsa, de serrer Ia 
main a leur adversaire et de se sournettre. Mais alors, en cette journée decisive dc 1864, 
a Québec, quand Macdonald et Brown s'avancèrent d'un pas décidé au milieu de Ia 
('hambre d'assembléc, pour se réconcilier et pour tout recommencer, c'est cc qui 
s'est passé: réglement des différends du passé, entente sur les objectifs it atteindre, et 
essai d'atteindre un ideal. 

Avant dc realiser lobjectif dCsiré ii restait du travail ardu et de nombreux obstacles 
a surmonter. II fallait dCfinir les termes ernbrouillCs CE complexes de l'union projetee: 
amadouer ou mater les gouverneurs coloniaux comnie Gordon du Nouveau-Brunswick; 
convaincre ou circonvenir des asscmblées coloniales jalouses et étroitcs d'esprit. Tout 
cela fut accompli. Les Ctapes de Ia ConfCdération ont etC marquees par des CvCnemcnts 
comme le gouvernement de coalition Macdonald-Cartier-Brown, Ia Conference de 
Charlottetown, Ia Conference de QuCbec, le revers subit en 1865 aux Clections du 
Nouveau-Brunswick, Ic mou vement contre I a ConfCdCrat ion en Nouvelle-Ecosse qu i 
entraina Ia dClaite de Joseph Howe, Ic refus de Terre-Neuve et de l'IIc-du-Prince-
Edouard, Ic retour de Ia popularitC de Ia ConfCdération au Nouveau-Brunswick grace 
it Ia victoire de Tilley aux Clections de 1866. Ia conference de I'HOtcl Westminster 
Palace a Londres et, enfIn, Ia promulgation de l'Acte de I'AniCrique du Nord 
britannique. 

11 se peut que tout cela n'ait pas etC da rCalisation du rCve d'un poCtea, cc qui 
scrait une maniêre de parler vraiment trop grandiose. Mais pour les simples Nord-
Americains britanniques, tous Canadiens depuis lors, c'Ctait, néanmoins, une espCce 
de miracle, un miracle politique aboutissant, Ic la" juillet 1867, dans Ia premiere fête 
du Jour du Canada, suivie chaque année d'une célCbration seniblable. 

(A. R. M. LOWER) 

Dc construction récente. Ic Pont Macdonald-Carticr, gui relic Ic centre d'Ottawa a 
1'extr6mit4 orientale de Hull, commCrnore deux Pèrcs de Ia Confederation: sir John 
A. Macdonald, premier ministre du Canada, et sir Georges-Etienne ('artier. jui'n,hre 

du premier Cabinet. 
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Expansion ".... d'un ocean a I'autre... oo 

Méme si des représentants du Canada (province unie du Haut- et du Bas-Canada), 
du Nouveau-Brunswick, de Ia Nouvelle-Ecosse, de l'tle-du-Prince-Edouard et de 
Terre-Neuve avaient assisté aux conferences de 1864 sur Ia Confédération, seul le 
Canada (divisé en Ontario et Québec), Ia Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick 
firent partie de l'union en 1867. Des raisons d'ordre économique ont constitué le 
principal élCment qui a contribuC a faire entrer les deux provinces restantes (et d'autres), 
dans Ia Confédération canadienne. 

Le Manitoba 
En 1870, Ies vastes territoires de Ia Compagnie de Ia Baie d'Hudson et Ia Terre de 

Rupert furent attribués au nouveau Dominion. C'est a méme cette gigantesque acqui-
sition qu'on a taillé Ia province du Manitoba. Les dispositions prises avaient un 
caractCre d'anticipation. Aux termes d'une Ioi en date du 12 niai 1870, le gouvernement 
fédCral prévoyait Ia creation de Ia nouvelle province. Cependant, ii a fallu attendre 
jusqu'au 15 juillet pour voir se réaliser La cession lCgale de Ia region. La <province 
tirnbre-postc>, comme on l'a vite surnomrnCe, n'avait environ que Ia moitié de Ia 
superficie du Nouveau-Brunswick. En 1881, ses frontiCres furent prolongCes a I'oucst 
et au nord et c'est en 1912 que ses limites actuelles furent Ctablies. 

La Colombie-Britannique 
A I'extrCmité ouest du pays, oü l'ile Vancouver s'était jointe au territoire continental 

en 1866, Ia Colonibie-Britannique envisagcait de s'unir au Canada. SCparée par des 
centaines de milles des regions colonisées du Dominion et voyant une population 
grandissante vivre au sud de ses frontières, Ia possibilité de nlaintenir une identité 
distincte seniblait peu realisable. 

Entre autres considerations, c'est Ia promesse d'un cheniin de fer transcontinental 
qui a poussé Ia province a se joindre a Ia ConfCdCration en 1871. Cela signiflait Ia 
construction de plus de deux mule milles de rail, dont une grande partie devait tra-
verser un territoire inexploré. Si le projet d'un chemin de fer est utopique, s'Ctait 
aventurC a dire un journal canadien, ainsi en est-il de Ia ConfCdération. Les deux 
doivent s'élever ou tomber ensemble.a Quatorze ans plus tard, en 1885, Ia promesse 
était tenue: Ia Colombie-Britannique s'est trouvée rattachée aux provinces de L'Est 
lorsqu'on a enfoncé a Craigellachie, Ic dernier crampon du réseau du Chernin de fer 
du Pacifique-Canadien. 

L 'TIe-du-Prince-1douard 
L'un des Pères de Ia Confédération, Thomas D'Arcy McGee, avait facCtieusement 

fait remarquer en 1865 que <d'Ile du Prince-Edouard aurait A se joindre a Ia Con-
fédCration, car si dIe ne Ie faisait pas, il faudrait I'attacher a des remorqueurs et lui 
faire remonter le Saint-Laurent>. Mais l'ile, qul avait été Ic lieu de Ia premiere confé-
rence sur Ia ConfédCration, a maintenu son indCpendance jusqu'en 1873. Alors, sur 
Ia promesse qu'on lui avait faite d'Ctablir oun rnoyen de communication ininterrompua 
avec Ia terre ferme, et de l'aider dans ses diflicultés de terres et de chemins de fer, 
l'Ile du Prince-Edouard s'est aussi jointe au Dominion. Avec l'cnsemble pont, tunnel 
et chaussée actuellement en construction, entre le Nouveau- Bru nsw ick et l'lIe-du-
Prince-Edouard, I'iIe aura bientOt ce <moyen de communication ininterrompu avec 
Ia terre ferme, dont elle réve depuis tant d'années. 

Dix ans aprés, le Territoire du Nord-Ouest et Ia Terre de Rupert Se joignirent au 
Canada, et par suite d'un décret imperial un autre territoire britannique dans l'Archipel 
Arctique fut aussi cédé. 
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Canada 1867 et 1967 

1867 Le Icr juilIct 1861. Ia province unie du Haut ci du Baa-Canada i.qm descn 
alors les dcux provinces distinctes de lOntario ci du Québec) se joint a Ia Nouvelle-

coasc et au Nouveau-Brunswick pour former Un Etat fédéral appelé aCanadaS. w4j 
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1967 1n siècle après la Conlédéralion Ic nombre de provinces était passé de quare 
a dix. I c Yukon jouit du stalul territorial et les Territoires du Nord-Oueat sont divis*s 
en trois districts: Mackenzie. Keewatin et Franklin. 
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Evolution territoriale et politique du 
Canada depuis Ia Confédération 

. 1 c 

NO RjB  O I UES' 

r 

1870-1873 Le Manitoba devieni one province du Canada en 1870, Ia Colombie-
Britannique. en 1871. ci Vile du Princc-Edouard, en 1873. 

t\ 	

• 	
I 

' 

'I  Ne—~ 

- 	 I 	- 	 - 
- 	 - - 	 -  

CO 	
-,-: ' 	 •t'8 	-'--< 

IN 	Aib,, Dt  

lb 
- 	 - 	

•---- 	! c,7 - 	 I 	' 	 .. - / f' 	'o 

L 	( 
.5.- 

1/"  

1874-1882 En 1874, ins frontières provisoires de I'Ontario sont établieo; co 187t, cst 
créc Ic district de Keewatin. L'Archipcl Arctique passe sous Ia suzerainett du Canada 
en 1880 ci, en 1881, 1cs n ironeres du Manitoba sont étenducs. En 1882, tonI créés let 
districts dAssinibola, de Saskatchewan, d'Alherta ci d'Athahasca. 
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Evolution territoriale et politique du 
Canada depuis Ia Confédération 

1884-1898 Les fronlires de Ontario ci du Manitoba sont fixécs en 1889 ci, en 1895, 
sont cr66 Its districts dUngava de Franklin, de Mackenzie ci dc Yukon. En 1898, Its 
rronii&cs du Qubcc sont rcpoussées vers It Nord, It district de Keewatin est étendu 
ci celui du Yukon organisê en territoire distinct. 

Lo  

12T: 

1903-1905 Les frontiêres Colombie-Britannique—Alaska sont fixécs en 1903 et, en 
1905. sont cr*4cs les provinces d'Albcria et de Saskatchewan: Ic district de Kcewaiin 
eat transf8rt aux Territoisea du Nord-Oucat nouveliemeni délimiiéa. 
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Evolution territoriale et politique du 
Canada depuis Ia Confédération 
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1912 Ln 1912. lea fronijéres de l'Ontario. du Quabec et du Manitoba sont endue 
vera Ic Nord jusqu'à Ia bale ct au detroit d'Hudson. 

- _ 

I 
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,' 	: cej t:--: 

1920-1949 En 1920, les districts des Territoires du Nord-Ouest se vojent assigner 
curs frontièrcs actuelles; en 1927, Ic ConiLC judiciairc du Conseil priaC tine lea fron 
tiCres entrc Ic QuCbec et Ic Labrador. En 1949, Terre-Neuve est admise darn la Con-
f6d6ration. 
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nunjstre dc 1 errc- Ncu c, appeic a jusic sure I'un des Pêrcs mo-
dernes de Ia Conkdration. 
Avan( Ic 31 mars 1949. it Ia 
(rihone coninic a Ia radio, ii a 
\Ii c de 

La Saskatchewan et l'Alberta 

Dans l'intervallc, I'adniinistration des vastes terres des Prairies entrc Ic Manitoba 
et la Colombie-Britannique suscitait dc nombreuses difficultés. En 1882, on créa les 
districts provisoires d'Assiniboia, de Saskatchewan, d'Athabasca et dAlbcrta pour 
des tins fédérales d'administration et dc service postal. La population augmcnta rapi-
dernent et en méme tenips Ic desir davoir un statut de province. La réalisation est 
survenue en 1905 lors de Ia creation de deux nouvelles provinces: Ia Saskatchewan 
et I'Alberta, 

Terre-Newe 

Une suite ininterronipue de provinces s'étend maintenant d'un ocean a l'autre. 
Seule Terre-Neuve, qui avait assisté aux premieres conferences tenues dans I'ile du 
Prince-Edouard et A Québec, Se trouvait en dehors de l'union fCdCrale. La colonie 
n'avait jamais bien accueilli l'idée de Ia Confédération. Un dCputé au Parlement 
avait dCclarC en 1870: aLa population de Terre-Neuve rCpugne a l'idée de joindrc sa 
destinée a celle d'un Doniinion dont le present laisse prCsager beaucoup plus de 
sujets d'appréhension que dcspoira. 

Cette impression a persistC pendant des décennies. Cependant, au cours de Ia 
depression des annCes 1930, des difficultCs flnancières assaillirent Ia colonie. Une 
commission nhixte nornmCe par Ia G rande- Bretagne, Ic Canada et Terre-Neuve recom-
manda Ia suspension du gouvernement responsable et. de 1934 a 1949, un gouverneur 
et une commission gouvernenientale comprenant trois Terre-Neuviens et trois non-
Terre-Neuviens gouvernérent Terre-Neuve. 

En 1945, tine convention nationale fut chargée de fixer Favenir de Ia region. Le 
choix porta sur Ic retour a Ia constitution d'avant 1934 ou I'union avec le Canada. 
N'eussent etC les pouvoirs de persuasion de Joseph R. Smallwood, on se demande 
si Ics Terre-Neuviens auraient vote en laveur dc Ia Confédération. Quand mCnie, Ia 
marge de Ia victoire a etC mince. La aplus ancienne colonie de Ia Grande-Bretagne 
est devenuc Ia dixiènie province du Canada a rninuit Ic 31 mars 1949. 

Aujourdhui, Ic pays ncst pas encore tout constituC en provinces. II reste Ics im-
menses territoires dii Yukon et du Nord-Ouest.---quelque 39 p.  100 du territoire 
canadicn,—qui n'ont pas encore atteint Ic statut de province. Les abondantcs rcssources 
des grandes étendues du Nord, Ic prolongenient des nioyens modernes de transport 
et de communication et l'accroissement de Ia population amèneront, en temps Ct lieu, 
tine transformation thins Ics institutions politiques et Ic statut du Yukon et des 
Territoires du Nord-Ouest. (HELEN CHAMPION) 
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Le régime fédéral de gouvernement 
du Canada 

Lorsque, le l juillet 1867, Ic Canada jetait les bases de Ia nation, ii faisait un gcste 
hardi et exceptionnel. Le courage des auteurs dc a Contdration pour vaincre les 
obstacles varies et formidables qui sc posaicnt it y a un siècle sur les plans géographique, 
culturel et écononhique témoigne de Ia hardiesse; le caractCre exceptionnel repose 
dans Ia solution politique prCvue: allier le régime parlenientaire britannique de gou-
vernement par I'entreniise du cabinet a unc adaptation purcnient canadienne des 
principes de fCdéralisme alors appliqués aux Etats-Unis. 

Face a l'histoire et au milieu qui leur Ctait faniilier en ArnCrique du Nord, et raffermis 
par Ia perspective d'une grande nation politique nouelIe, les londateurs au caractCre 
pragmatique ont cru que seule une union fCdCrale possédant un solide gouvernement 
central pourrait proteger les provinces isolCes d'un effondrcment Cconornique et de 
l'absorption politique par leur puissant voisin du Sud; que seule une vaste confCdC-
ration transcontinentale pourrait assurer les ressources essentielles aux amCnagenients 
ferroviaires qui relieraient les pro\inces Maritinies aux basses tCrrCS du Saint-Laurent, 
vaincraient les obstacles naturels du Bouclier canadien et de Ia CordillCre de l'Ouest 
et permettraient d'ouvrir les prairies pour en faire une nouvelle region de colonisation 
et Ia source d'une nouvelle denrCe d'iniportance exceptionnelle pour le commerce. 

Seule une union fCdCrale pernicttrait Ia repartition logique des pouvoirs lCgislatifs 
de facon a revétir Ic gouvernement central de la competence nCcessaire en niatiCre 
d'intCrCt national et a donncr a chaquc gouvernenient provincial Ic pouvoir d'adoptcr 
des lois d'intCrCt local adaptCes aux circonstances particulières de Ia region. Seule 
I'union fCdCrale, pourrait-on espCrer. rCpondrait aux exigcnces du dualisnie culturel, 
des particularismes locaux et des besoins de regions diersement dotCes. tout en 
fournissant une structure et un centre comniun d'oü pourrait se dCgager et mUrir 
Ientement I'idCe d'une collectivitC nationale. En diet. seul Ic fedCralisme laisserait 
intacte, dans l'aréne nationale et provinciale, Ia pratique des conventions non Ccrites 
du gouvernement responsable rCceniment acquis par les legislatures coloniales, la 
responsabititC du premier ministre et du cabinet envers Ia legislature Ct I'Ctroite inté-
gration de Ia fonction legislative et executive aux deux paliers de gouvernenient. 

La constitution et les conditions de Ia Confédération 

Voilà les idCaux, les concepts et les obserations pratiques, parlois enracinCs dans 
les institutions et les traditions britanniques, d'autres lois puises dans I'expCrience 
immediate des Etats-LJnis et, dans certains cas, formCs par l'histoire locale et la con-
vention on Ia pratique constitutionnelles, qui ont dictC les conditions csscnticlles de 
Ia ConfCdCration que les fondateurs ont rédigces et acceptCes et quc Ic Parlcmcnt du 
Royaume-Uni a dCcrCtCcs dans Ic statut imperial connu sous Ic nom d'Acte de 
I'AmCriquc du Nerd britannique, 1867. 

Le prCambule de l'Acte souligne [influence britannique conime un dCsir qu'ont 
exprinlC les provinces fCdCrCes d'avoir mine constitution reposant sur Ics mCmcs 
principes que celle du Royaunie-Unia. Par suite, <dc Parlenient du Canadaa se com-
pose de Ia Rcine (chef de I'exCcutil et Ic gouverneur general, son reprCsentant). du 
SCnat. dent Ics niembres sent nommCs a vie (unc modification du 2 juin 1965 porte 
que Ia retraite est prise A 75 ans), et de Ia Chambre des communes Clue. Le pouvoir 
exCcutif et Ic pouvoir lCgislatif s'identitient étroitement par suite de Ia direction qu'im-
prirnent les chefs de Ia majoritC parlernentaire sur les services adniinistratifs. La 
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La pierre angulaire des premiers edifices du parlcmcnt A dtc pose C11 I ti. Les seances 
de Ia legislature de la province unie du Canada y ont etc tenues it partir de 1866 
jusuá cc que Ottawa devienne a capilaic fédérale du nouveau Dominion. cdilice 
(a I 	

L' 
cxccption de Ia hibliothCque gothique) a etC dCtruit par l'incendic en 1916. Ici, Ia 

premiere séance dii l'arlernenl, a laquelle assistent des reprCsentants de lit Nouvelle- 
1-cosse. ilii Nouveau-Brunsssick, du Quebec et dc 'Ontario. 
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ourolilic preid I II1IUdU 1,C des I11C5IIICs IJflflcjerLs CILH. eli iFlLlL[UC, sum preseiltees 
a Chambre des communes par un ministre du cabinet. La niagistrature nornmée 

est virtuellement indépendante du pouvoir exécutil' ou législatif du gouvernement et 
este en fonction durant bonne conduite. Typiquement britannique aussi est l'absence 

Je cdéclaration des droitsa dans les articles de l'Acte et de toute definition juridique 
(es principes du gouvernenient responsable, car on considérait ces caractCristiques 
undanientales comme fortement enracinCes dans le droit coutumier britannique, dans 
Cs US et coutumes et dans Ia convention s'exercant déjà entre les provinces fédérées. 

Line partie a peine nioins importante de PActe de l'AniCrique du Nord britannique 
raite de Ia repartition des pouvoirs entre Ic l'arlcment du Canada et les legislatures 
les provinces et ici les fondateurs ont puisé dans !'expérience américaine beaucoup 
Jinspiration et aussi bcaucoup de dissuasion, Essayant de profiter de l'expCrience des 
Ltats-Unis, oü les droits exagérés des Etats semblent avoir produit de Ia dissension 
et ont conduit a Ia guerre civile. les Canadiens ont adopté une forme unique de fédC-
ralisme qui inclinait fortement au debut vers un Etat unitaire centralisC. Cet aspect 
't particulièrement evident dans l'Cquilibre de I'autorité entre Ic gouvernernent central 

les provinces. Ia repartition de Ia competence legislative et Ia remise des pouvoirs 
ion attribuCs a Ottawa (voir ci-dessous). 

Le Parlement du Canada est autorisé a (( ....aire des lois pour Ia paix, I'ordre 
et le boii gouvernernent du Canada, relativement a toutes les niatiCres ne tombant pas 
dons les categories de sujets par le present acte exclusivement assignC aux legislatures 
des provinces)) (article 91 de I'Acte de l'AmCrique du Nord britannique). Pour rnieux 
;rCcjSer, l'Acte enuiiière 29 attributions exclusives du Parlement fCdéral, y compris: 
direction des forces arrnées, réglementation du coninierce. système bancaire, credit, 
, iionnaie et faillite, loi criminelle, postes, brevets dinvention et droits d'auteur, 
;cheries, Indiens et les terres qui leur sont réservées. recensenlents Ct statistiqucs, 
navigation et bãtirnents ou naires, chemins de fer, canaux et télCgraphes, et prClève-
lient de deniers par tout mode de taxation. 

D'un autre côtC, les legislatures provinciales ont recu (en vertu de l'article 92) Ic 
droit exclusif de lCgifCrer dans 16 domaines eomportant principalenient des sujets de 
liature locale ou privCe dans Ia province: propriété et droits civils, taxation directe 
dons Ia province aux fins provinciales, emprunt de deniers sur Ic credit de Ia province, 
o'pitaux et asiles, administration de Ia justice dans Ia province (y compris Ia creation, 
Ic maintien et l'organisation des tribunaux), administration municipale, constitution 
des compagnies pour des objets provinciaux, administration et vente des terres pu-
riliques et modification de Ia constitution de Ia province. sauf en cc qui concerne Ia 
onction de lieutenant-gouvcrneur. 

L'article 95 accorde des pouvoirs lCgislatifs correspondants ati Parlenient du ('anada 
ci aux legislatures provinciales en cc qul concerne lagriculture et l'ininiigration. et Ia 

cdCrale l'ernporte en cas de conflit. 

,nrmi les articles les plus typiquenient canadiens de I'Acte se placent ceux qui 
in itrent Ia dualité de culture qui est devenue depuis bien caractCristique du fédéra- 

nine canadien. Reconnaissant I'existence depuis plus de 200 ans de Ia religion catho-
ique et du droit civil dans Ic groupe francais concentrC sur les rives du Saint-Laurent, 

existence bien reconnue par I'Acte de Québec de 1774, et conscients de Ia crainte du 
)uCbec envers Ia majoritC anglaise de Ia nouvelle fédCration, les PCres de Ia Con-

edCration ont prévu les garanties cutturelles dans Ia Constitution. L'article 93 donne 
,iu\ lCci\IItinres prol, incialcs Ic droit e\eIustf Cfl CC qili coneernc leducatnnn. nimeninnint 
CC 	nii 	n\nCirnL 	quit 	1ii\ diK ci 	in I CC 	IC 11 1 C. II 	11 	'' 
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que Ia lol, au moment de I'union, conférait a une classe particuuière de personnes 

Dc mérne, l'Acte assure l'usage de Ia langue anglaise et de Ia langue francaise (article 
133) et prévoit en particuuier qu'on pt'ut employer I'une ou I'autre langue dans les 
débats du Parlement du Canada, de Ia legislature du Québec et dans les cours du 
Canada et du QuCbec, mais qu'on dolt rCdiger dans les deux langues les archives, 
procés-verbaux et journaux et les lois du Parlement du Canada et de Ia legislature 
du Québec. 

Deux garanties des droits de minorité intCressent particullérenient le Québec: 
l'articic 98 exige que les juges des cours du Québec soient choisis parmi les membres 
du barreau du Québec en vue de sauvegarder Ic droll civil francais de Ia province et 
a cette province ne s'applique pas Ia disposition (article 94) perniettant aux legislatures 
des trois provinces primitives régies par Ic droit coutumier de dClCguer a Ottawa, si 
elles le dCsirent, leur competence en partie ou en totalitC relativernent " . . a Ia pro-
priété et aux droits civilsa, 

Une autre influence spCcifiquement canadienne rcssort de Ia disposition (article 146) 
tendant a rCaliser l'ambition des Péres de Ia ConfédCration qui Ctait de constituer tine 
vaste union transcontinentale s'Ctendant a I'ouest jusqu'au Pacifique. Dans quatre 
ans, par l'acquisition des vastes espaces de Ia Terre de Rupert et des Territoires du 
Nord-Ouest (le 15 juillet 1870). par Ia constitution du Manitoba en province (1870). 
ct 'admission de Ia province de Ia Cotombie-Britannique (1871). a l'extrCrnité occi-
dentate. Ic Dominion prenait une expansion sans paratlète vers I'Ouest et atteignait 
Ic Pacifique. Dctix ans plus tard, Ia province de l'tle-du-Prince-Edouard entrait dans 
t'union, suivie en 1880 du rattachement du vaste archipel canadien situé au large dans 
l'Arctique, et, en 1905. de Ia transformation, en vertu dc lois lidCraIes. d'un immense 
territoirc de l'Ouest devenu les provinces de l'Alberta et de Ia Saskatchewan; ré-
cemment. Ic 31 mars 1949. I'entrCe de Ia plus ancienne colonie de Ia Grande-Bretagne, 
Terre-Neuve, dans I'union, augmentait l'étendue territoriale du Canada, alors que. 
en vertu des statuts britanniques et canadiens, die devenait tine province. 

L'Acte de l'AinCrique du Nord britannique. 1867, rnoditiC au moms une vingtaine 
de fois*.  est généralement appelC Ia constitution du Canada. Cependant, dans son 
sens le plus large, Ia constitution comprend d'autres statuts britanniques (comme Ic 
Statut de Westminster, 1931), les statuts et les dCcrets du conseil du Parlement du 
Canada et des legislatures provinciales concernant leurs institutions constitutionnelles 
respectives et les questions gouernementaIes, l'intcrprCtation juridique de leur droit 
statutaire, des articles iniportants du droit coutunhier et. Ce qui est peut-ëtre mCme 
plus important, des coutumes, des conventions et des principes constitutionnels de 
gouvernernent déniocratique qui, bien que non Ccrits. sont appliqués depuis Iongtemps 
au Canada et sont Ic fruit de l'Cvolution historique. Au premier rang se placent cc qui 
concerne le pouvoir exécutif. dont il est brièvement question aux pp. 38 a 42. 

Adaptation constante 
Depuis tin siècle. Ia Constitution du Canada. diversifiée et complexe, évolue constam-
ment et s'adapte de diffCrentes facons aux nouveaux problèmes et aux nouvelles con-
ditions qui se posent sur Ic plan national et international. Voici Ic procCdC suivit: 

•Les modifications importantes a 'Acte ont cu lieu en 1871, 1875, 1886, 1889, 1907, 1915, 1930. 
1940. 1946. 1949 (no 5  I ci 2). 1951. 1952, 1960, 1962 ci 1964. 

tVoir plus loin, aux pp. 48-50, les etapes importantes dc 'acquisition de Ia souverainetC nationale 
et Ia Panic VI oü est esposéc l'organisatuon graduelle des relations extéricures du Canada. 

REGIME FEDERAL DE GOUVERNEMENT 	 29 



a) Une modification constitutionnelle officielle de l'Acte fondamental de l'Amérique 
du Nord britannique, 

h) Une modification juridique quautorise l'Acte de I'Arnérique du Nord britan-
nique, 

c) Des lois du Parlenient et des décrets du conseil, 
d) Une stricte interpretation juridique de Ia constitution, et 
e) Des éléments plus souples dCcoulant de conventions, de l'usage et de Ia pratique 

oflicieuse sur le plan exCcutif et administratif. 

Modification officielle—L'absence dans l'Acte de l'AmCrique du Nord britannique de 
previsions visant les procedures officielles t'l Ic manque dune decision de Ia part du 
peuple canadien quant a Ia mCthode a suivre, ont fait que, durant les cent premiCres 
années d'existence du Canada commc Etat fCdCral, le Parlemcnt britannique demeure 
f'organisme utilisé par les Canadiens pour modifier une partie importante de leur 
constitution basCe sur certains articles fondanientaux de l'Acte. L'adresse conjointe 
de Ia Chambre des communes et du SCnat du Canada a Cté Ia mè:/zode perrnettant de 
s'adresser au Parlernent britannique pour demander l'adoption des 16 modifications 
officielles de lActe de l'Amerique du Nord britannique mentionnécs antCrieurenlent 
(voir rcnvoi p.  29) et, sur I'initiative du Parlenient canadien, le Parlernent britannique 
les a adoptées automatiquement et sans discussion. 

Voici quelques exemples frappants de ces modifications essentiellcs: Ia loi de 1930 
confirniant les ententes en vertu desquelles Ctait transmise aux provinces des Prairies 
l'adrninistration des ressources naturelles que, depuis leur admission dans Ia Con-
fédération, le gouvernement fédéral avait conservée d'une facon impériale pour ainsi 
dire; Ia loi de 1940 donnant au Parlenient Ia competence en niatière d'assurance-
chOmage par l'addition de Ia rubrique 2A a larticle 91; Ia loi de 1949 (n°  I) admettant 
Terre-Neuve dans Ia FCdération canadienne; Ia loi de 1949 (n o  2) augnlentant dune 
facon importante les pouvoirs législatifs du Parlement canadien sur les questions 
qui sont du ressort coniplCtement fCdCral: et Ies lois de 1951 Ct de 1964 donnant au 
Parlement canadien (nouvel article 94A) le pouvoir de décréter Ies lois concernant 
Ies pensions de vieillesse (1951) et les prestations additionnelles. y compris des presta-
tions aux survivants et aux invalides (1964), sans porter atteinte a l'application de 
quelque Ioi présente ou future d'une legislature provinciale en ces matières. 

Cependant, comme iI ressort de Ia modification n° 2 de 1949, il resteencoreà trouver 
une procedure convenable pour modifier au Canada, conipte tenu de l'intérét national, 
les dispositions de Ia constitution qui concernent aussi hu'n Ies legislatures fCdCrales 
que provinciales et qui peuvent We celles auxquelles on tient Ic plus ou qu'iI y a urgence 
d'adapter aux circonstances nouvelles. On a tenu une sCrie de conferences Constitution-
nelles oi participaient Ic premier ministre du Canada, les premiers ministres des 
provinces, les ministres et Ies hauts fonctionnaires des gouvernements, en 1935-1936, 
1950, 1960-1961 Ct 1964. On sy est genéralement efforcé de trouver unc solution au 
problCme qui permettrait de recourir a diverses méthodes pour modifier différentes 
dispositions ou sujets constitutionnels concernant les provinces individuellement ou 
collectivement. Les délibCrations avaient fait assez dc progrès vers Ia fin de 1961 pour 
que les onze gouvernements consentent a garder au Canada Ic droit de modifier Ia 
constitution; mais on n'avait pas encore Pu s'entendre sur Ia maniCre de rapatrier Ia 
constitution au Canada ou sur Ia maniére de Ia modifier, une fois rapatriée. 

Par suite de consultations et de conferences des procureurs gCnéraux, en 1960-1961 
(prCsidCes par I'hon. E. D. Fulton) et en 1964 (présidées par l'hon. Guy Favreau), Ia 
conference des premiers ministres fédéral et provinciaux en octobre 1964 a aceepté Ia 
<<formule de modification Fulton-Favreaua qui a été ensuite énoncée dans un projet 
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de Ioi prévoyant Ia modification au Canada de Ia constitution du Canadaa 1 , date 
du 30 octobre 1964. Au printemps de 1966, le gouvernement du Canada attendait 
encore que les dix provinces acceptent Ia ((formule Fulton-Favreau)) comnie condition 
préalable a I'adoption du projet de Ioi par Ic I'arlement du Canada, Si elle est appliquée, 
cette uformuleu mettra un terme au pou'oir que dCtient Ic Parlement du Royaurne-Uni 
d'édicter des statuts formant partie dii droit canadien. par le transfert aux autoritCs 
legislatives canadiennes, federaTes et provinciales. agissant seutes ou de concert, le 
pouvoir entier et exciusif de modification a I'egard de toute Ia constitution du Canadaf. 

Modification juridique— Bien que Ic Parlcmcnt britannique alt etC Ic seul, depuis un 
siecle, Li pouvoir modifier Ia phupart des articles de I'Acte de I'Arnérique du Nord 
britannique, le Parleiucnt dii Canada, de méme que les legislatures provinciales, a pu 
en modifier quclques-uns en vertu d'une autorisation juridique que pernietirait l'Acte 
de 1867 ou iine de ses modifications. Par exemple, me disposition perniet au Parlement 
dii Canada et aux asseniblees lCgislatives provinciales de passer des lois sur Ia reprC-
sentation tendant a changer les circonscriptions clectorales de Ia Chambre des com-
munes et des asscnihlées législatives, respectivement. et a permettre aux provinces 
de modifier leur propre constitution, sauf en cc qui concerne Pa fonction du lieutenant-
gouverneu r. 

AprCs que Ic Parlement britannique eut adoptC Ia loi modifIcatrice de l'Acte de 
l'Amerique du Nord britannique de 1949 (n o  2). Ic Parlement du Canada a vu s'etendre 
d'une facon importante ses pouvoirs législatifs sur toutes les nlatières du ressort 
exchusif du gouernement federal (par un nouveau paragraphe I Li I'article 91) lui 
confCrant Ic droit de modifier, de tenips Li autre. Ia ((Constitution du Canada)>, saul 
en cc qul concerne Ics matiCres que I'Acte de I'AmCrique du Nord britannique de 1867 
a assignees exchusivernent aux legislatures des pro\inces, ou les droits et privileges 
déjà assures aux gouvernements et aux asseniblCcs lCgislatives des provinces, ou les 
garanties constitutionnehles concernant T'Cducation et l'usagc des langues anglaise et 
Irancaise, Ia session annuelle et Ia durée maximum de cinq ans dc chaque Legislature 
(toutefois une disposition prévoit qu'en vertu d'une loi du Parlement ha durée pourra 
en être prolongCe en temps de guerre, d'invasion ou d'insurrection rCelles ou appré-
hendCcs, lorsque les votes de plus d'un tiers des membres de ha Chambre des communes 
ne s'opposent pas it me telle prolongation). 

L'application Ia plus rCcente dii pouvoir moditicateur élargi dii Parlement est 
l'adoption, en 1965, avec Ic concours des provinces, d'une loi (S.C. 1965, chap. 4) 
prCvoyant Ia retraite it 75 ans de tout sCnateur nommC aprés l'entrée en vigueur 
de Ia lol. 

I.ois du Parlement et décrets du conseil—Plusieurs statuts et dCcrets du conseil Cnianant 
du gouvernenient fCdCral ct des legislatures proinciales ont Un caractCre constitu-
tionnel ct ainsi font partic de Ia constitution canadienne. Parmi les plus importants 
se trouvent I'adrnission de nouvelles provinces dans I'union. Ta misc au point des 
subvcntions provinciales, les changenients de frontiércs, Ia creation de nouveaux 
ministCres, ct I'adaptation des services et des fonctions dii gouvernement aux cas 
durgence du tenips de guerre. 

Interprétaton judiciaire—Bien qu'on ait utilisé toutes Ies méthodes mettionnées  de 
modification. Ta plus grande partie de l'Cvolution constitutionnelle s'est opCrée peu 
a peu au moyen de I'interprCtation judiciaire, de Ia convention constitutionnehle et de 

Le texte de cc projet de 101 SC trouve aux pages 120 a 125 de Mrodlfica,ion  de la constitution dis 
Canada, Imprimeur de Ia Reine. Ottawa. fCvrier 1965. 

tjhid., P. 10. 
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Ia coordination executive et administrative aux paliers fédéral et provinciaux de 
gouvernement. 

Commencées durant les années 1880, a une époque oü l'initiative fédérale était en 
déclin, Ct continuCes d'une facon intermittente par une sCrie de renvois dCcoulant des 
mesures législatives du gouvernement fCdéral relatives au nouve1 ordrea, pendant Ia 
crise du debut des années 1930, les interpretations du Comité judiciaire du Conseil 
privé (imperial), sous Ia direction de lord Watson et de lord Haldane, ont tellement 
restreint des sujets de competence fédCrale conime Ia réglementation relative au com-
merce, aux pécheries, a l'agriculture et aux traitCs internationaux, et elles ont tellement 
reduix Ia clause fédCrale relative aux pouvoirs non attribucs en ce qui a trait a nla paix, 
l'ordre et le bon gouvernementu au rang d'une clause visant fe pouvoir d'urgence en 
temps de guerre et étendu l'autoritC des provinces en rnatière de npropriétC et de droits 
civilsu de facon a inclure des matiéres comme Ia rCglernentation des salaires et des 
heures de travail, l'organisation des marches agricoles. l'assurance-chOmage et les 
lois sur Ic bien-étre social, que beaucoup d'autoritcs constitutionnelles canadiennes 
ont affirmé que le ConiitC judiciaire avait effectivenient supprimé de Ia Constitution 
l'objectif bien connu des fondateurs qui était de maintenir un Etat fédéral puissant. 

Ainsi, ces interpretations judiciaires ont tellement accru I'irnportance et les obliga-
tions sociales des provinces qu'elles n'avaient pas les ressourccs flnanciéres suffisantes 
pour protéger le peuple contre Ic chômage general qui a sevi pendant Ia crise econo-
mique niondiale des annCes 1930. Le gouvernement fédCral, d'un autre côtC, avait les 
moyens financiers, mais une autoritC legislative insuffisante pour régler rapidement les 
problèmes sociaux qui se posaient alors sur Ic plan national. 

La nCcessité d'examiner de nouveau Ia repartition des pouvoirs législatifs confor-
mément a l'Acte de l'Amerique du Nord britannique, compte tenu des progrès écono-
miques et sociaux de Ia ConfCdération canadienne, devenait trés pressante: mais Ia 
Seconde Guerre mondiale est intervenue avant qu'on puisse étudier a fond le rapport 
de Ia Commission royale d'enquéte Rowell-Sirois sur les relations fédérales-provin-
ciales, en 1940, qui prévoyait ce nouvel exanien. Heureusement, le dCchainement des 
hostilités a résolu provisoirement le problCme constitutionnel en mettant en jeu en 
méme temps les pouvoirs d'urgence et de defense. ce qui permettait a Ottawa de 
s'occuper efficacernent des nombreux problèmes que posait Ia mobilisation des res-
sources nationales pour Ia guerre et ensuite le retour a une Cconomie florissante de 
temps de paix. 

Bien qu'on ait recouru a des ententes flscales contractuelles sur le plan fédéral-
provincial, comme les ententes quinquennaics de 1947, 1952, 1957 et 1962, ainsi que 
les subventions de pCréquation, les subventions conditionnelles et les programmes a 
frais partagés, ces accords constitutionnels ne sont pas intervenus par suite de change-
ments dans l'Acte de l'Aniérique du Nord britannique ou de toute nouvelle inter-
prétation du Comité judiciaire du Conseil privC ou (après 'abolition des appets au 
Comité, en 1949) de Ia Cour supreme du Canada dans son rOle d'interprète final de 
l'Acte de I'AmCrique du Nord britannique. 

Au contraire, ces mesures ont découlé d'importantes innovations constitutionnelles 
réalisées grace a Ia pratique executive et administrative quelque peu officieuse d'une 
consultation permanente entre les deux paliers de gouvernement et a l'action réci-
proque des conferences federales-provinciales oO Ia conciliation des intéréts sociaux 
divergents (caractéristique essentielle et raison d'être du federal isme canadien) pourrait 
se faire en ayant le tenips comme allié et en suscitant des compromis fondCs sur des 
concessions mutuelles. Souvent, au palier provincial, on n'aurait su traiter conime ii 
convient les questions sur Ia réglementation relative a une industrie soumise a Ia 
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concurrence, sur les institutions économiques devenues vastes et complexes et sur les 
dispositions nécessaires pour assurer les divers services soclaux, pas plus qu'il n'était 
souhaitable d'avoir 10 ou II programmes souvent en conflit pour faire face a des 
problémes d'envergure nationale qui exigent Ia usynthése de l'actiona. 

Une revolution tranquille a donc pris naissance depuis Ia Seconde Guerre mondiale 
dans Ia structure du fédéralisme canadien et les nouvelles dispositions organiques et 
les techniques perfectionnées tendant a assurer les relations économiques fédérales-
provinciales ont découlé de Ia formule du fédéralisme cooperazif (expression d'origine 
amCricaine), qui permet effectivement a Ia legislature centrale et aux legislatures 
provinciales, grace a une vraie collaboration, de conserver leur competence distincte 
sur diffCrents aspects d'une mCme matière, tout en facilitant des relations étroites et 
Ic dialogue entre les ministres et les fonctionnaires des deux paliers de gouvernement, 
de sorte que mCme les mesures lCgislatives peuvent étre prises par suite de decisions 
conjointes. Ces nouvelles méthodes visant a résoudre les problèmes que pose Ia division 
quelque peu officielle des pouvoirs entre l'autoritC fédérale Ct les autorités provinciales 
ont constitué, en somme, des moyens officieux qui sont a Ia base des conventions ou 
de Ia coutume constitutionnelles,—selon les termes juridiques,—à titre de glosea 
sur Ia constitution écrite et l'on peut dire qu'ils font ((déjà partie du droit constitu-
tionneb> actuellement appliqué au Canada. 

II semble clair en 1966 que Ia conception utile et raisonnée duféderalisn?e coopératif 
et les techniques pertinentes, qui supposent un examen permanent de Ia repartition des 
pouvoirs et du partage des responsabilités dans l'élaboration des programmes a Ia 
lumiêre de conditions sans cesse changeantes, étaient bien propres a permettre l'action 
politique et a sauvegarder au Canada une diversitC riche et souhaitable dans un esprit 
dunitC. En effet, il semble que seule une telle conception permettrait au Canada d'avoir 
un cadre qui assurerait le respect desjustes aspirations de Ia province de Québec et des 
autres provinces sans rompre l'organisation nationale uniflee et très productrice que 
deviendrait Ia fCdération canadienne qul sétend d'un ocCan a l'autre. Grace a cc 
froid raisonnementa, a cette conception utile des roles de Ia politique, Ic Canada peut 

bien espérer découvrir un ((concept acceptable du fCdCralisme)> qui Iui perrnettra de 
relever les delis qui se posent a l'aurore de son deuxième siècle comme Etat fédCral. 

Les rouages gouvernementaux 

LActe de l'ArnCrique du Nord britannique de 1867 prCvoyait l'établissement et le 
fonctionnement dinstitutions politiques a trois paliers du gouvernement représentatif 
dans Ia fédCration canadienne: Ic plan national, provincial et local ou municipal. 

I.e gouvernement national ou fédéral—Concues d'après Ic régime parlementaire britan-
nique, les institutions gouvernenientales canadiennes, au palier fédCral ou national, 
cornprenncnt trois pouvoirs: exCcutif, lCgislatif et judiciaire. Cependant, il n'existe pas 
de separation des pouvoirs, c'cst-à-dire des ((freins et contrepoids)> au Canada. La 
Couronne est plutOt Ic syinhole d'unité de ces trois pouvoirs et Ic point de rencontre 
juridique du pouvoir de i'Etat, et I'autorité legislative fédérale centrale est confu.e a 
n... un Parlement pour Ic Canada, compose de Ia Reine, d'une chambre haute appelee 
Ic Sénat, et de Ia Chambre des communes>>. 
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Sa Majesté Ia reine Iiisabeth H 

La Reine—Sa Majesté Ia reine Elisabeth 11 est Reine du Canada, symbolisant Ia per-
manence des traditions de Ia monarchie constitutionnelle britannique dans Ia constitu-
tion canadienne et l'association libre des Etats membres du Commonwealth dont elle 
est Ic chef. Le titre de Ia Reine adopté par le Parlement du Canada et établi par procla-
mation officielle a Ottawa Ic 29 mai 1953 est ainsi concu: EIisabeth Deux, par Ia grace 
de Dieu. Reinc du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, 
Chef du Commonwealth, Défenseur de Ia Foi. Sa participation personnelle aux 
fonctions de Ia Couronne pour Ic Canada se limite nécessairenlent a des occasions 
conime les visites royales ou Ia nomination périodique de son représentant personnel 
sur I'avis du premier ministre du Canada. 
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Souverains du Canada dapuis Ia Confédération on 1867 

Année de 	Date 
Souverain 	 Dynastie naissance 	daccession 

Victona ........................... Maisonde Hanovre .......................... 1819 20juin 1837 
Edouard VII ....................... Maison de Saxo- Cobourg el Gotha ............ 1841 22 janv. 1901 
Georges V ......................... Maison de Windsor ......................... 1865 6 mai 	1910 
Edouard VIII ...................... Maison de Windsor .......................... 1894 20 Ianv. 1936 
Georges VI ....................... Maison de Windsor ......................... 1 895 11 dec. 1936 
Elisabeth II ....................... Maison de Windsor ......................... 1926 6 fey. 	1952 

Le gouverneur général—Le reprCsentant de Ia Reine au Canada est Ic gOuverneur 
general, nommC par Sa Majesté sur I'avis du premier ministre du Canada pour une 
pCriode indéterniinée, d'ordinaire cinq ans. D'après de nouvelles lettrcs patentes 
revétues du grand sceau du Canada, en vigueur le icr  octobre 1947, ii a Ic pouvoir 
d'exercer, suivant I'avis du conseil prise de Ia reine au Canada (comitC constitué du 
ministCre ou cabinet). toutes les prerogatives royales et les pouvoirs exécutifs de Ia 
Couronne au sujet du Canada. ii ne recoit aucune directive de Westminster et ii n'a 
aucun rapport a y presenter; mais ii détient plutot Ic pouvoir officiel de convoquer, 
proroger ou dissoudre le Parlement et de sanctionncr les lois au nom de Ia Reine. Depuis 
fCvrier 1952, de distingues Canadiens ont occupC ce poste. 

Gouverneurs generaux du Canada depuis Ia Confédération 

Date dentrée 	 Date dentrCe 
Nom 	 enfonction 	 Nom 	 enfonction 

Le vicomte Monck ............. 10 1 or  juittet 1 867 
Le baron Lisgar ................... 2 fey. 	1868 
Le comic de Dulferjn ............... 25 juin 	1 872 
LemarauisdeLorne. 	.............. 25nov. 1878 
Le marquis de Lansdowne .......... 23 oct. 1883 
Le baron Stanley de Preston ......... 11 1uin 	1888 
I.e comb 	dAberdeen ............... 18 sept. 1893 
Le combe de M,nto ................. 12 nov. 1898 
Lecombe Grey ..................... lOdéc. 1904 
S.A.R. Is duc do Connaught ......... 13 oct. 	1911 

Le duc de Devonshire ............... 11 nov. 1916 
Le baron Byng de Vimy ............. 11 ao6t 1921 
Le vicomte Willingdon ............... 2 oct. 	1926 
Le comte de Bessborough ........... 4 svril 1931 
Le baron Tweedsniuir ................ 2 nov. 1935 
Le comte dAthione ................ 21 luin 	1940 
Le vicomto Alexander de Tunis ...... 12 avril 1946 
Le trés honorable Vincent Massey .... 28 fey. 	1952 
Le general le trés honorable 

Georges- P. Vanier ................ 15 sept.1959 

Le (onseil privé- Le Conseil privC de la Reine pour Ic Canada se compose d'environ 
100 membres nommCs a vie par Ic gouerneur gCnéral sur I'avis du premier nhinistre. 
Le Conseil comprend d'abord les ministres presents et anciens de Ia Couronne, mais on 
confCrc parfois le litre de membre du Conseil pric aux anciens Orateurs de Ia Chambre 
des communes et du SCnat, a des fonctionnaires qui se sont distinguCs d'une facon 
particuliCre et a des visitcurs de marque conime S.A.R. le due de Windsor, S.A.R. Ic 
prince Philip, duc d'Edimhourg. et Ic vicomtc Alexander de Tunis. Le Conseil ne se 
rCunit pas en tant quorganisme actif; ses fonctions constitutionnelles en tant que 
eonseil dc Ia Couronne sexercent exclusivement par les soins dun comitC compose 
des ministres qui torment Ic cabinet actucl. 

La (hambre des communes et Ic Cabinet—line nouvelle Chambre des communes est 
choisie lors des elections gCnCrales qui ont ordinairenlent lieu a Ia suite de Ia dissolution 
normale du Parlement par Ic gouvcrneur génCral, sur lavis du premier ministre, a 
n'importe quel moment durant les cinq annCes qul suivent les dernières elections. II 
arrive. niais cela s'est produit seulement en 1926 et en 1963 au cours du present siècle, 
que des elections gCnérales soient tenues par suite d'une dissolution du Parlcment en 
raison du rejet d'unc mesure du gouvernement ou dun vote de mCliance a Ia Chambre 
des communes a l'égard du gouvernement du jour. 
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Premiers ministres 

depuis la Confédération 
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Le droit de suffrage ou de vote s'étend a tous les citoyens canadiens ou sujets britan-
niques, hommes ou femmes, âgés d'au moms 21 ans, qui, 12 mois avant le scrutin, 
demeuraient au Canada, sous reserve de certaines exceptions (les détenus des établisse-
ments penaux ou des hôpitaux pour malades mentaux, lesjuges nommés par le pouvoir 
fédéral ainsi que les directeurs du scrutin des circonscriptions Clectorales). Voici Ia 
repartition des sieges a Ia Chambre des communes, par province et territoire: 

Terre-Neuve ........................ 7 Saskatchewan ....................... 17 
lle-du-Princc-Edouard ............... 4 Alberta ............................. 17 
Nouvelle- Ecosse ..................... 12 Colombie- Britannique ................ 22 
Nouveau-Brunswick ................. 10 Yukon ............................... 1 
Québec .............................. 75 Territoiresdu Nord-Ouest ............ 1 
Ontario ............................. 85 - 

Manitoba ............................ 14 Total ........................... 265 

La revision par province des limites des circonscriptions électorales représentées a 
Ia Chambre était presque terminëe au debut de l'éte de 1966. 

La Legislature actuelle, Ia 27 0  depuis 1867, a été élue lors des elections gCnCrales du 
8 novembre 1965. La repartition des sieges a Ia Chambre des communes, le 15 full/el 
1966, le chef du parti étant indiqué entre parentheses, s'établissait comnie ii suit: 
libéraux, 131, (le trés hon. Lester Bowles Pearson); conservateurs-progressistes, 96 (le 
très hon. John George Diefenbaker); Nouveau parti dCmocratique, 21 (M. T. C. 
Douglas); Credit social, S (M. R. N. Thompson); Ralliement créditiste, 9 (M. Real 
Caouette); indépendant, I; autres, 2. Quatre femmes Ctaient dCputés. 

La convention constitutionnelle veut que, dans le régime parlementaire représentatif, 
le chef du parti qui a gagnC le plus grand nombre de sieges a Ia Chambre des communes 
nouvellement éiue soit invite par Ic gouverneur général, it titre de représentant de Ia 
Reine, a former Ic gouvernement. Ii devient le premier ministre Ct choisit d'habitude 
des membres élus de son parti pour former le Cabinet. S'il desire faire entrer dans son 
Cabinet une personne qui n'est pas membre de Ia Chambre des communes, celle-ci doit 
obtenir un siege a Ia Chambre dans un bref délai par une election complénlentaire ou 
We nommée au Sénat par Ic gouverneur général sur 1avis du premier ministre. Presque 
tous les membres du Cabinet ont charge d'un ministère, dont us sont responsables 
devant Ia Chambre des communes. 

Ii incombe au Cabinet de determiner les grandes lignes de conduite du gouvernenient 
et de faire adopter les lois, les mesures lInancières et les dispositions administratives 
susceptibles de trouver appui auprés des députCs ministCriels. Les ministres de Ia 
Couronne, comme sont appeles les membres du Cabinet, sont ordinairement choisis de 
facon a représenter les diverses regions et les intérêts culturels, religieux et sociaux 
du Canada. 

Tout ce qui est dit du pouvoir exécutif en Ce qui a trait au premier ministre, au 
Cabinet et a sa composition, a Ia règle selon Jaquel le tousles meni bres du Gouvernenient 
dojvent avoir un siege a Ia Chambre des comrnuns ou au Sénat et doivent Ctre, pour Ia 
plupart, titulaires d'un ministCre, et par-dessus tout a Ia régle scion laquelle Ic premier 
niiriistre et son Cabinet doivent avoir l'appui de Ia majorité de Ia Chambre des com-
munes, rien de tout cela nefigure dans I'Acte de l'Amérique du Nord britannique, mais 
on a là les éléments essentiels de cette convention constitutionnelle qui, bien que non 
écrite, n'en est pas moms chère aux Canadiens. 
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Le gouverneur 

general du 

Canada 

Gcorges-PliiIias Vanier, gouverneur genérat du Canada depuis 1959, est diplônié en 
droit de PUniversité Laval. Durant Ia Premiere Guerre mondiale it a mérité Ia Croix 
militaire avec agrafc ci Ic D.S.O. II a scrvi comme aide de camp du gouverneur general, 
represente le Canada a Ia Conference navaic de Londres, a t'Assemblée generate dc la 
SociCtC des Nations ci, a titre de ministre du Canada en France, est dcmcurC a son 
poste jusqu'à Ia chute de Ia France durant Ia Seconde Guerre mondiale. Dc rctour a 
Paris en 1944 avec te rang d'ambassadeur, ii a rempli cette fonction jusqu'a sa rctraite 
en 1953. Ci-dessous IC gouverneur general et Madame Vanier en route pour Ic parlement. 
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Le baron Lisgar. 1860-1 812 

La marquis de Lansdowne. 1883.1888 

Le comIc do Oufferin. 1812-1878 

te baron Stanley do Preston, 
1 888-1 893 

k 
Le comic de Minto, 1898-1904 

vicornte Mn, 

La marquis de Lorne. 1818-1883 

Le comic Grey. 1904-I11 



Gouverneurs genéraux 
depuis Ia confédération 

Le tees hon. Vinceut Massey. 
1952.1959 

le vicomle Alexander, 19461952 
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Se boon Byng Se 'Imy, 192I-1I26 I11 19I 

L 
Le LUIIIIL d Athlone, 19401946 

le irrete de II 	bu: 
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Voici comment se composait Ic premier ministère de Ia Confédération canadienne, 
assernienté Ic 1er  juillet 1867, sous Ia direction du premier nilnistre du Canada, sir 
John A. Macdonald: 

L'hon. sir John Alexander Macdonald ........... Premier ministre. ministre de la Justice et procureur general 
Lhon. sir Georges-tienne Cartier ............... Ministre de la Milice et de Ia Defense 
Lhon. Samuel Leonard Tilley.................... Ministre des Douanes 
L'hon. Alexander Tilloch Gait.................... Ministre des Finances 
L'hon. William McDougall ...................... Ministre des Travaux Publics 
L'hon. William Pearce Howland .................. Minustre du Revenu intérieur 
Lhon. Adams George Archibald ................. Secrétairo dEtat pour les provinces 
Lhon. Adam Johnston Fergusson Blair .......... Président du conseil privé 
L'hon. Peter Mitchell ........................... Ministre de la Marine et des Pecheries 
Lhon. Alexander Campbell .................... Ministre des Postes 
L'hon. Jean-Charles Chapais.................... Ministre de 	Agriculture 
Lhon. Hector-Louis Langevin .................. Secrétairo dEtat du Canada et 

surintendant general des Affaires indiennes 
Lhon. Edward Kenny........................... Receveur general 

Voici Ics membresdu Cabinet fédéral (3octobre 1966)et leurniinistère, scion leur préséance: 

Le très hon. Lester Bowles Pearson ............. 
Lhon. Paul Joseph James Martin .............. 
Lhon. Robert Henry Winters ................... 
Lhon. John Whitney Pickersgill ................. 
L'hon. Paul Theodore Hellyer.................... 
Lhon. Mitchell Sharp........................... 
L'hon. Georges James Mcllraith................. 
L'hon. Arthur Laing ............................ 
Lhon. Lucien Cardin ........................... 
Lhon. Allan Joseph Mactachen ................ 
Lhon. Hédard Robichaud ...................... 
Lhon. Roger Teillet ............................ 
Lhon. Judy LaMarsh........................... 
Lhon. Charles Mills Drury...................... 
Lhon. Guy Favreau ............................ 

L'hon. John Robert Nicholson ................... 
Lhon. John Joseph Connolly................... 
L'hori. Maurice Sauvé.......................... 
Lhon. Edgar John Benson..................... 

L'hon. Leo Alphonse Joseph Cadieux............ 
Lhon. Lawrence T. Pennell .................... 
Lhon. Jean-Luc Pépin......................... 
Lhon. Jean Marchand.......................... 
Lhon. John James Greene...................... 
L'hon. Joseph JulienJean-PierreCôté........... 
Lhon. John Napier Turner ...................... 

Premier ministre 
Socrétaire dEtat aux Affaires extérieures 
Ministre du Commerce 
Ministre des Transports 
Miflistre de Ia Defense nationale 
Ministre des Finances et receveur general du Canada 
Ministre des Travaux publics 
Ministre des Affaires indiennes et du Nord Canadien 
Ministre de Ia Justice at procureur general du Canada 
Ministre de Is Sante nationals at du Bien-être social 
Mirtistre des Pécheries 
Ministre des Atfaires des anciens combattants 
Secretaire dEtat du Canada 
Ministre do lIndustrie at de Ia Production do defense 
Président du conseil privé do Ia Aeine pour le Canada et 

registraire general du Canada 
Ministre du Travail 
Ministre sans portefeuille 
Ministre des Fortts et de lAménagoment rural 
Ministre du Revenu national et 

président du Conseil du Trésor 
Ministre associé de Ia Defense nationale 
Solliciteur general du Canada 
Ministre de Energie. des Mines at des Ressources 
Ministre de Ia Main-d'uvre et de 'Immigration 
Ministre de rAgriculture 
Ministredes Postes 
Ministre sans portefeuille 

Le choix des élccteurs canadiens lors des elections générales determine non seule-
ment qui gouvernera Ic pays, mais aussi le parti qui deviendra 'opposition officielie, 
c'est-à-dirc celui qui obtient Ic plus grand nombre de sieges a Ia Chambre des communes 
a Ia suite du parti au pouvoir. 

Bien que les ministres de Ia Couronne aient Ia responsabilité politique de leur 
ministCre respectif, Ic service public fCdéral constitue Ic personnel des 20 ministères et 
des offices, commissions, sociCtCs, bureaux et autres organismes du gouvernement. 
L'administration courante d'un rninistCre reléve d'un chef permanent qui a d'ordinaire 
le titre de sous-nhinistre. Lc I "I janvier 1966, les employés fCdCraux civils Ctaient au 
nombre de 334,674. 
Le Sénat—Le Sénat ou Chambre haute du Parlenient canadien partage avec La Chambre 
des communes La responsabilité de 'adoption de toutes les lois fCdérales en cc sens que 
les projets de lois doivent Ctre adoptCs par les deux Chanibres avant de reccvoir La 
sanction royale par l'entremise du gouverneur gCnCral. Mais I'influence du Sénat sur 
les mesures lCgislatives est beaucoup nioindre que cclle de La ('hambre des coinniunes 
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L'cdItRe dii ptrJerlieIli. OI,tiiJ, qui surplornbe I()uLIii1111. 	e iIre,c 
mêmc de iclui que I'inccndic dtruisU en 1916. II a été ouverL en 1920. La perrc 
angulaire de Ia tour it été poséc en 1919 Ct, parachevé, I'édifice a été inauguré lors du 
soixantenaire de Ia Confédération, en 1927. Ottawa comptait une population d'environ 
18,000 en 1867 et on I'appelait dérisoirement Ic aiVestminster ',f the Wildernesss. 

Sa ppii!,ti'n 	ictriipi;!iinc c , i ati:iIItiieni pie, dii dc!ni-nhilliofl, 



e hail de Ia Conldddration, 	lentrec du parlemertt, svnibolisc tIoquenirnent 'union 
rederaic des provinces. II rei e a is scuipteurs heaucoti p de dci a' deco rat 	i t her 

tilt qiie Ic,ir tide sort iches cc. 

CLI Ic zoii\erticrttcnt prcscntc Ia r'Iurart des proicts de Ito dinttitrtt puhite ci 	Itiquelle 
ii est cotitptable. En cfict lActe de IAmerique du Nord britanniquc riscrve a La 
chambre élue et au gouvernement du jour le soin de presenter tout projet de loi corn-
portant la dCpcnse de deniers ou l'imposition de toute taxe. Quoi quil en soit, Ic Sénat 
dispose de l'autorite ntccssaire pour accomplir un travail utile an pays en modifiant ou 
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r.tleiiicnt Ic theatre de vhs dehats et de horions tcverbauxa. Dc pierre fossilisee de 
IndaIt, Iambrissóc dc chône du Canada, aux corniches revtues de feuhlie d'or ci au 
plafond tapissé de tode d'Irlande peinte, cetic Chambre verte respire un cachet 

distinctif de grandeur. 

retardant I'adoption de mesures qui peuvent résulter des transformations soudaines 
dans l'opinion publique ou dans Ia force des partis politiques. De plus, le Sénat peut 
proposer des mesures négligées par une Chambre des communes surchargee et étudier, 
en comité, des problénies d'intérét national. 

Le gouverneur général nomme les sénateurs, sur I'avis du premier ministre, suivant 
Ia coutume constitutionnelle. En juin 1965, une Ioi mettait fin a Ia nomination a vie et 
prévoyait Ia retraite des sénateurs a I'ágc de 75 ans. La representation au Sénat est 
Ia suivante: 

Ontario ............................. 24 
Québec .............................. 	24 
Provinces do rAtlantique .............. 30 

Nouvelle-Ecosse ........ 10 
Nouveau -Brunswick. . . . 10 
lIe-du- Prince.Edouard 	4 
Terre-Neuve ........... 6 

Leo provinces de lOuesl .............. 24 
Manitoba .............. 6 
Colombia- Britannique 	6 
Alberta ................ 6 
Saskatchewan .......... 6 

Total .................102 
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Le gouvernement provincial 

Des institutions politiques et des coutunles constitutionnefles semblables a celles qui 
régissent lensemblc du pays s'appliquent aux gouvernements des dix provinces. Dans 
chaque province, un lieutenant-gouverneur nonirné par le gouverneur général en conscil 
pour une période de cinq ans représente Ia Reine. Même si le lieutenant-gouverneur 
est un fonctionnaire du gouvernement fédéral, ses attributions, dans le domaine 
provincial, sont essentiellement les mémes que celles du gouverneur général dans Ic 
domaine fédéral. 

La legislature de chaque province comprend, outre le lieutenant-gouverneur, une 
assemblée legislative Clue pour cinq ans et, pour Ic Québec seulement, un Conseil 
lCgislatif de 24 membres nomniCs a vie par Ic lieutenant-gouverneur en conseil. En 
gCnéral, tout adulte d'au moms 21 ans a droit de vote aux elections provinciaIes l'ãge 
prescrit au Québec et en Saskatchewan est de 18 ans et, en Alberta, en Colombie-
Britannique et a Terre-Neuve. de 19 ans. Les conventions d'administration au moyen 
d'un Cabinet s'appliqucnt Cgatement aux AssembiCes lCgislatives provinciales et a Ia 
Chambre des communes d'Ottawa: Ic pouvoir lCgislatif découle de I'article 92 de 
l'Acte de l'Aniérique du Nord britannique de 1867 (voir ci-dessus, page 28). Voici 
quels étaient les lieutenants-gouverneurs, les premiers ministres et l'a!légeance politique 
de l'administration, le 15 juillet 1966: 

Province Lieutenont-gouverneur Premier ministre 	Allégeance politique 

Terre-Neuve ............ hon. Fabian O'Dea L'hon. J. R. Smaliwood Liberal 
tIe.du-Prince-tdouard. . La lieutenant -colonel 

Ihon. W. J. MacDonald L'hon. Alexander Campbell Liberal 
Nouvelle-Ecosse ....... ..hon. Henry Poole MacKeen L'hon. R. L. Stanfield Conservateur- 

progressiste 
Nouveau-Brunswick ..... hon. John B. McNair L'hon. Louis-J. Robichaud Liberal 
Québec ................. hon. Hugues Lapointe L'hon. Daniel Johnson union 

Nationale 
Ontario ............... ..hon. W. Earl Rowe L'hon. John P. Robarts Conservateur. 

progressiste 
Manitoba .............. hon. Richard S. Bowles L'hon. Dufferin Roblin Conservateur- 

progressiste 
Saskatchewan ......... ..hon. Robert L. Hanbidge L'hon. W. R. Thatcher Liberal 
Alberta ................ hon. J. W. Grant MacEwan L'hon. Ernest C. Manning Credit social 
Colombie-Britannique. - Le major-général 'hon. George A. Pearkes L'hon. W. A. C. Bennett Credit social 

Le gouvernement territorial 

Les regions septentrionales du Canada, vastes étenducs peu peuplées ct situCes en 
dehors des dix provinces, coniprennent Ic Yukon et les Territoires du Nord-Ouest; 
elks ont leurs reprCsentants Clus a Ia Chambre des communes etjouissent d'un certain 
gouvernenlent local autonome. Le gouvernement du Yukon se compose d'un commis-
saire resident, nommé par Ic gouvernement fCdCral, et dun Conseil lCgislatif compose 
de sept membres C!us par Ia population. Le Conseil se réunit a Whitchorse. 

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest est conflC a un commissaire a plein 
temps qui demeure a Ottawa, aide d'un Conseil de 12 niembres dont Sept Clus par Ia 
population pour reprCsenter les districts Clectoraux des Territoires et cinq nommCs 
par Ic gouvernenient lCdCral, dont l'un est un haut fonctionnaire fCdéral. Le Conseil 
se rCunit une fois l'an thins les Territoires et au nioins une fois l'an a Ottawa, siege 
du gouvernenient. L'administration des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, des 
affaires indiennes et esquiniaudes et des ressources des deux territoires, sauf cc qui a 
trait a Ia chasse. relCve du niinistère des Affaires indiennes Ct du Nord canadien. 
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L'administration municipale 

Conune le gouvernement Local au niveau municipal reiève des provinces, ii en existe 
au Canada dix regimes distincts, dont chacun compte de nombreuses variations qui 
tiennent a I'évolution historique. a Ia superticie et it Ia densité de Ia population des 
4,470 municipalités constituees. Chaquc province est dotCe du pouvoir exclusif de 
legifCrer au sujet des institutions municipales ci divise son territoire en diverses regions 
géographiques appclées génCralement municipalitCs et plus precisérnent comtés, cites, 
vilies, villages, cantons ou tonships. municipalités rurales et districts niunicipaux. 
Dc plus, des regions niCtropolitaines sont constituCes a Montréal, a Toronto et a 
Winnipeg, en ue de dispenser certains services aux municipalitCs de Ia region. 

Les municipalitCs sont Ctablies par Ia loi provinciale et possCdent des pou\oirs ci 
des attributions qui varient scion leur statut. L'adniinistration municipale relève d'un 
conseil élu dont Ic chef est appelC maire, recven ou prCfet et dont les autres niembres 
oft le titre de commissaires, Cchcvins ou conseiliers. Les responsabilitCs des munici-
palitCs portent genéralernent sur les choses de Ia vie courante. sur Ic bien-Ctre et Ia 
protection des citoyens. 

Le pouvoirjudiciaire 

Le pouvoir judiciaire du Canada, troisiènie élément du gouverncmerit, interprCte ci 
applique les lois. Chaquc province a ses juges niunicipaux ou ses cours de magistrat. 
ainsi que ses tribunaux de district, de comté ci une cour supérieure, y conipris Ic droit 
d'appei entre Ics tribunaux provinciaux ci a Ia Cour supreme du Canada. Dans Ics 
provinces, bus les juges sauf les magistrats de police ci les juges des tribunaux qui 
connaissent des testaments et des successions en Nouvelle-Ecosse et au Nouveau-
Brunswick et des trihunaux inférieurs des autres provinces, sont nommés par Ic gou-
verneur génCral en conseil et leurs traitenlents, indeninitCs et pensions soot dCterminCs 
ci payCs par le Parlenient canadien. Ils cessent d'exercer leur charge lorsqu'ils attei-
gncnt 75 ans. Les provinces administrent Ia justice dans Leur territoire, y compris 
l'organisation de tribunaux de juridiction civile et criniinelle ci l'établissement de Ia 
procedure en matiCre civiie. 

La Cour suprénie du Canada et Ia Cour de FEchiquier ont été instituCes en 1875 
en vertu de l'Acte de lAmCrique du Nord britannique. Lejuge en chefet les huitjuges 
puinés de Ia Cour supreme ct Ic président ci les quatre juges puinCs dc Ia Cour de 
I'Echiquier sont nommCs par Ic gouverneur gCnCral en conscil; ils cxercent leur 
charge durant honne conduite ci jusqu'à cc qu'ils aticignent 75 ans, mais ils peuvent 
Cire dCmis de leur fonctioii par Ic gouverncur gCnCral en ertu d'une adressc du SCnat 
et de Ia Chambre des communes. La Cour supreme siege a Ottawa et exerce une juri-
diction gCnCrale d'appel des litiges de droit civil ou criniinel par tout Ic pays. Elle est 
aussi tenue de donner son avis au sujet des questions quc lui soumet Ic gouverneur 
gCnCral en conseil. Vu quc les appels des decisions rendues au Canada ne pcuvent 
plus éire adressCs au CornitC judiciaire du ('onseil privC de Westminster, dans ics 
litiges de nature criminelle 1933) ci dans les procCs en matiCre civile (1949), les dCci-
sions de Ia Cour supreme du Canada sont déumnitives. La Cour de I'Echiquier siege 
Cgalement a Ottawa et a d'autres endroits, au besoin, et sa juridiction s'Ctend aux 
litiges coniportant des poursuites intentées par Ia Couronne du droit du Canada ou 
contre dIe. Elle remplit aussi Ia fonction de Cour d'amirautC partout au Canada. 

(C. CECIL LINGARI) 
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L'accession a Pa souveraineté nationale 

Le Canada a accédé a Ia souveraineté nationale a Ia fois pacifiquement et graduelle-
ment au cours des quatre-vingts années entre 1867 et 1947, période pendant laquelle 
le gouvernement canadien s'est peu a peu libéré des restrictions impériales imposées a 
son autonomie en matière de politique intérieure et extérieure. 

Petit a petit, Ic Canada a élargi Ia portée du régime de gouvernement responsable 
exercé par I'entremise dun Cabinet depuis celle de l'avant-Confédération, qui ne valait 
que pour les questions locales et nationales (1848), dont Ic droit de contrôle du tarif 
douanier accordé au pouvoir Jégislatif (1859), jusquà ce que le gouvernement fédéral 
ait réussi, au moyen d'une série d'adaptations antéricurernent a Ia Premiere Guerre 
mondiale, non seulement a acquérir le droit de négocier les accords commerciaux du 
Canada, mais aussi a faire en sorte que le Canada échappe a l'application automatique 
des nouveaux accords commerciaux conclus par le gouvernement britannique. 

Cependant, jusqu'en 1914, I'unité diplomatique de I'Empire britannique fut main-
tenue. En cc qui concernait les traités politiques, et dans certains domaines vitaux 
(declaration de guerre, conclusion de paix, nomination des reprCsentants diplomati-
ques et participation aux conferences internationales), Ic Canada, ainsi que les autres 
dominions, navait aucune part. Par consequent, Ic 4 aoüt 1914, Ic Canada Se trouva 
automatiquement entrainC dans Ic conflit Iorsque Ic gouvernement britannique cut 
déclarC Ia guerre. Par Ia suite, ii se produisit une reaction en chalne éclair et d'une 
grande portCe alliant un effort de guerre remarquable a un sentiment national très 
fort, Ic sentiment d'un peuple qui a atteint une certaine niaturité et qui veut devenir 
maître de ses propres destinées. Cela aboutit a Ia participation du Canada a Ia 
Conference de Ia paix a Paris (1918), puis a son adhesion aux premiers jours de Ia 
Société des Nations (1919), ainsi qu'à une succession d'Cvénements constitutionnels 
dont l'incident Chanak (1922). Le couronnement en fut Ia declaration de Balfour lors 
de la Conference impCriale de 1926 qui proclarnait I'ègallté totale de sarut entre Ia 
Grande-Bretagne et les dominions: (( ... aucunc n'étant subordonnée a l'autre, sous aucun 
aspect de leurs affaires intérieures ou extCrleures tout en étant unies par une allegeance 
commune a la Couronne et librement associées a titre de menibres du Commonwealth 
britannique des nations...  

Cinq ans plus tard, Ic Statut de Westminster confirmait et élargissait I'autonomie 
des dominioris proclainCe en 1926. Cependant, sur l'initiative du premier ministre de 
1'Ontario, M. G. Howard Ferguson. et  avec l'approbation du premier ministre, 
R. B. Bennett, a Ia suite de Ia convocation d'une conference fédérale-provinciale, une 
reserve au sujet du Canada (art. 7, par. I) fut insérée dans ledit statut énoncant cc 
qui suit: 

<Rien dans Ia présente Ioi n'est censé servir a I'abrogation, la modification ou Ia 
revision des actes de I'Amerique du Nord britannique établis entre 1867 et 1930 
ou de tout ordonriance, rCgle ou réglenient établi en vertu de ces actesj> 

Par consequent, bien que Ic Canada füt devenu un état entièrement souverain par sa 
propre volonté, il choisit, des 1930-1931, de Jaisser au Parlement britannique Ic soin 
d'apporter des modifications. Quoiquc cet organisme modificateura ait vote un statut 
moduficateur en 1949 donnant au Parlement canadien Ic pouvoirde modifier ]'Acte de 
l'AmCrique du Nord britanniquc pour les questions d'ordre purement fédCral, Ic 
gouvernement fédCral et les gouvernements provinciaux n'ont pas rCussi en dCpit 
de longues négociations se poursuivant en 1966 (voir aussi pp. 30-31), a convenir 
d'une méthode de modification qui serait appliquCe au Canada et par des Canadiens 
pour des questions impliquant les deux paliers de gouvernement. 
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La Reine du (anada saluant les vétrans des 
guerres de Ia nation. 

Ln deput de L:c1a et d une ou deux antics anomalies. Fe rOle joue par Fe (anada dans 
les affaires internationales depuis 1939 a été celui d'un ftat souverain totalement 
indépendant. Le Canada est entré en guerre lors de Ia Seconde Guerre mondiale a Ia 
decision de son propre Parlement sept jours aprés Ia Grande-Bretagne et grace a un 
effort de guerre incroyable sur le plan industriel et militaire au cours des années 1939-
1945 et a son activitC subsequente aux Nations-Unies et dans les diverses institutions 
specialisées, ii a etC reconnu comme Un ((pouvoir interniCdiairea parmi les autres 
nations, dCsireux et capable de participer aux conferences internationales servant ses 
intCrCts et d'accepter des responsabilitCs a l'échelle internationale auxquelles ii 
n'auraitjamais pu aspirer avant 1939. 

Le dCcret de Ia Ioi sur Ia citoyennetC canadienne (1946). Ia nomination par Ia Reine 
d'Cmincnts Canadiens comme Ic trés honorable Vincent Massey (1952-1959), puis du 
trés honorable gCnCral Georges-P. Vanier (1959- ) au poste de gouverneur génCral 
sur Ia reconimandatiori du premier ministre dii Canada et enfin, Ia proclamation (Ic 
IS fCvrier 1965) du drapeau national du Canada sont tout autant d'indices de I'acces-
sion du Canada sur Ic plan national et international au rang de nation a part entlére. 

La citoyenneté canadiennet 
Malgré l'avénement de Ia ConfédCration en 1867, quatre-vingts annCes devaient s'écou-
Icr avant que les habitants du Canada de diverses origines ethniques accédent au statut 
legal et reconnu de acitoyen canadienu. Au cours de I'entre-deux-guerres, puis, en 
particulier, pendant et inimCdiatenient aprés les annCes de guerre 1939-1945, un senti-
ment trés fort de patriotisme et de fierté nationale se dCveloppa chez les Canadiens 
du fait qu'ils Ctaient parvenus a atteindre les normes les plus ClevCes dans les domaines 
de Ia science, du genie, de l'industrie, de l'art militaire et politique. 

C'est pour rCcompenser cet effort national et prCciser le statut de acitoyen canadiena 
et ainsi mettre fin a l'irritation ressentie depuis longtemps Iorsqu'on rappelait qu'il n'y 
avait pas d'identitC canadienne a proprement parler, que le Parlement du Canada 
adopta Ia lol sur Ia citoyennetC canadienne en 1946. Entrée en vigueur le 1 1 r janvier 
1947, Ia Ioi dCfinissait le ucitoyen canadienw, qu'iI füt canadien de naissance ou par 
naturalisatiori, categoric distincte de asujet britanniquea et décrétait que dorCnavant 
le statut national de base serait celui de acitoyen canadiena, tous les citoyens canadiens 
Ctaient Cgalement sujets britanniquesa. 

•Voir infro,  Partie VI, un compte rendu abrCgé des relations du Canada avec Ic monde extèricur 
au cours de son premier siècle d'existence en tant qu'Etat fédéral. 

fVoir aussi pp.lOO-IO2. 
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rq-:  
Pius dun demj-iiiillioti dc nouvcaLl\ snus 
acquls a 	tosnnetc canadicrine icpws a 

Seconde Uuerre niondiale. 

Le drapeau national 
du Canada 

Le dernier indice de I'accession du Canada a Ia souverainetë nationale totale a 
Ia proclamation par Sa Majesté Ia Reine, le 15 fëvrier 1965, du drapeau national du 
Canada tel qu'adopté par Ic Parlement canadien Ic IS décembre 1964 aprés de longs 
débats. Le nouveau drapeau du Canada a fcuille d'érable, oun drapeau rouge, done Ia 
longueur mesure deux fois Ia largeur, contenant en son centre un carré blanc de Ia 
largeur du drapeau avec, act milieu, une seule feuille d'érable rougea, rcniplaçait le 
pavilion rouge du Canada qu'un décret du conseil du 5 septembre 1945 permettait 
d'arborer sur les edifices fédCraux tant au Canada qu'à l'Ctranger jusqu'à ce que Ic 
Parlement decide d'adopter un drapeau national officicla. Trois jours après tl'adoption 
officiellea du drapeau national du Canadaa. Ic Parlement adopta des resolutions 
recommandant que I'Union Jack continue a être arboré pour symboliser aI'adhésion 
du Canada au Commonwealth des nations et . . . son allCgeance a Ia Couronnea. 

Par consequent, deux symboles peuvent hotter côte a côte dans Ic ciel canadien, l'un 
qui ne peut symboliscr que Ic Canada... et qui ne saurait reprCsenter quc Ic Canadaa; 

et I'autre qui est notre syrnbole a ...d'un Commonwealth des nations dont le Canada 
fait partie indCpendante . . . 

C'est au riom de tous les Canadiens, qui sont de plus en plus conscients des nobles 
réalisations, des ressources multiples ct du poteritiel Cconornique sans pared de leur 
terre natale ou de leur terre d'adoption, que Ic très honorable Lester B. Pearson, 
premier ministre du Canada, formula lors de Ia cérénionic d'inauguration du drapeau 
national sur Ia colline du parlement (Ic 15 fCvrier 1965, a midi) Ia prière fervente que 
voici: 

aSouhaitons que sous cc nouveau drapeau notre jeunesse soit uniméc d'un nouveau sentiment 
de Ioyauté envers Ic Canada; de patriotisme fonde non sur un naionalisnie mesquin ou étroit, 
mais sur Ia fierte profondc et uniforme quc tous les Canadicns ressentiront dans quclque 
panic quc cc Soit de cette terre chérie qui est nôtrc. 

(C. CECIL LJNGARD) 

*Le premier ministre du Canada, débats de Ia Chambre des communes du II décembre 1964, 
p.11226. 

tibia'. page 11219. 
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Sir Edmund Head. gouverneur en cheidu Canada 
de 1854 a 1861, conseilk ii la reine Victoria dc 
choisir Ottawa comme capitaic de Ia province dii 
Canada. La capitale provinciale devient par a 

suite Ia capitale fédéralc. 

1 

La capitale nationale 
Miroir de l'ãme de Ia nation, Ottawa reflète Ics aspirations, l'industrie et l'attitude 
sociale du peuple canadien. Ce centre ontarien-québécois est le moyen des courants 
économiques et culturels; les nations s'y coudoient par Ic truchement de leurs diplo-
mates. 

Ottawa est une bien jolie yule. La nature lui offrit un site magnifique au confluent 
des rivières Outaouais et Rideau, l'ornant, côté Ottawa, du tablier chatoyant des 
chutes Rideau et, cole Hull, de Ia rivière Gatineau. L'agglomération s'est d'abord appeléc 
Bytown, en I'honneur du colonel John By, ingénieur militaire responsable de l'aménage-
ment du canal Rideau. Dc I'Ctablissement militaire du debut est ne un centre prospère 
de l'industrie du bois. Lorsqu'iI devint nécessaire de donner une capitale au Bas- et au 
Haut-Canada qui venaient de s'unir, le gouverneur, sir Edmund Head, a fait valoir 
a Ia Reine Victoria les beautés et les avantages stratégiques de cette bourgade d'alors. 
Ottawa, soulignait sir Edmund, est le seul endroit que Ia majoritC des deux Canadas 

Cette esquissc intituléc aOttawa, the proposed new seat of the Canadian Govern- 
menu' fut publiée dans Ic London Illuserared News du 25 avril 1857. 

- 
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considérera comme acceptable. Sauf Ottawa, chacunc des villes propoSeeS a suscité Ia 
jalousie des autres. En réalité, Ottawa n'cst ni dans le Haut- ni dans Ic Bas-Canada. A 
proprement parler, elle se trouve dans Je Haut-Canada, mais seul un pont Ia sépare du 
Bas-Canada ... La Reine a donc préféré Ottawa a ses rivales Kingston. Montréal, 
Toronto et Québec Ct a l'avènement de Ia Confédération en 1867, Ottawa est devenue 
Ia capitale nationale du nouveau Dominion. Petit a petit, Ia truculence des pionniers y 
céda Ia place au jeu plus réservé de l'activité parlementaire. Depuis 1959, Ia Com-
mission de Ia capitale nationale, société de Ia Couronne créée par le gouvernenlent 
federal, se charge de transformer Ia capitale et ses environs en une region métropolitaine 
encore plus belle. La CCN a remplacC Ia Commission du district fCdéral (1927-1959), 
descendante en ligne directe de Ia Commission d'ernbcllissement d'Ottawa (1899-1927); 
depuis 1960, elle realise petit a petit Ic Plan de Ia capitale nationale (1945-1951) du 
Français Jacques Gréber et de ses collaborateurs canadiens. Elle a pour but - . . de 
preparer des plans d'aménagement, de Conservation et d'embellisserrient de Ia region 
de Ia Capitale nationale>, une superficie de 1,800 mules carrCs qui couvre Ia region 
métropolitaine Ottawa-Hull de chaque côtC de Ia rivière Outaouais, (afin que Ia nature 
et Ic caractère du siege du gouvernement du Canada puissent Cue en harmonic avec son 
importance nationaic)). 

Les cinq rccommandations majeures du Plan de Ia capitale nationale ont pour objet: 
l'amCnagement d'un plus grand nombre de parcs a Ottawa; des remaniements ferro-
viaires, y compris Ia gare; l'Claboration d'un plan directeur relatif au site des futurs 
edifices du gouvernernent fCdéral; I'arnénagement du parc de Ia Gatineau qui couvre 
75,000 acres sur Ic I3ouclier laurentien, du cOté québCcois de I'Outaouais. Par autobus, 
le parc est a quelqucs minutes a peinc du ccur même de Ia capitale nationale, et Ia 
majestC de ses forêts, Ia limpiditC de ses lacs et l'immensitC de ses panoramas sont 
justement cClèbres. 

Les terrains anlenagCs en terrasse, entourant les edifices du gouvernenient fédCral, 
ajoutent d'autres ilots de verdure aux pares de Ia capitalc et aux pelouses qui bordent 
ses routes panoramiques et ses promenades. La Promenade qui longe I'Outaouais sur 
un parcours de quelque six mules offre une magnifique vole d'accès au cur dc Ia 
yule. En vue d'apporter unc solution au problèrnc du stationnenient et d'entourer de 
terrains spacieux les constructions publiques modernes, plusieurs edifices fCdCraux ont 
été érigés dans Ia périphCrie de Ia ville comme, par exemple a Tunney's Pasture, Ic 
Bureau fCdCral de Ia statistique et Ic ministère de Ia Sante nationale et du Bien-Ctre 
social, et Confederation Heights oii sont loges Ic niinistère des Travaux publics, le 
ministère des PCcheries et Ic siege de Ia Société Radio-Canada. Depuis Ia Seconde 
Guerre mondiale, I'expansion industrielle et rCsidentielle s'est accClCrCe a Ottawa. La 
region mCtropolitaine, qui comptait quelque 226,000 habitants en 1941, a plus que 
double en tout juste un quart de siècle. 

Dans Ic vaste monde international d'aujourd'hui, le nom d'Ottawa est devenu le 
symbole d'un peuple qui a grandi dans Ia crainte de Dicu et dont Jes objectifs nationaux 
sont fondCs sur des traditions déniocratiqucs de liberté, de justice et d'initiative per-
sonnelle, dont Ics ententes avec dautres pays ont engage Ia nation dans maintes 
rCalisations pour Ic bien communde l'humanité. Un pays oCi Ic niveau de vie est ClevC, 
I'économie en plein essor, et Ic potentiel industriel Cnornie, tel est IhCritage du Canada. 
Que sa capitale soit Ic relict de Ia persévérance dans l'ernploi judicieux de ses richesses 
naturelles. 

(J. M. LANDRY) 
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La Population 

du Canada 



Les Esquimaux du Canada 

Les Esquimaux, comme les autres Canadiens, sont des homnies de leur tenips: des 
contemporains vivant dans une détresse ou une abondance relatives. I.eur culture n'est 
ni lointaine, ni a l'abri du changement dans un immense musée de l'Arctique, rappetant 
l'âge de pierre. Au cours des douze dernières années, les Esquiniaux ont participé 
intensement a toute phase de I'évolution globale du Canada qui les a touches, eux et 
leur immense pays. 

Chaque jour, avec une vigueur grandissante, le sud du Canada se reflète dans Ic 
Grand-Noi-d. L'Arctique canadien n'est qu'à quelques heures d'avion d'Edmonton, 
de Churchill ou de Montréal; par beau tenips, on peut s'y rendre en moms d'une 
journée. Le pays est toujours aussi vaste et ]es vents aussi violents, Ia débãcle Suit 
toujours Ia prise des glaces; mais Ia solitude écrasante, l'isolernent protecteur, l'absence 
totale de communication, tout cela est révolu a jamais. 

Le pays magnifique>> 

L'lnuit appelle son pays cde pays magnifiquea. Pourtant, c'est un pays inhospitalier, 
oü Ia vie est dure et Ia subsistance prCcaire, oO Ia maladic et Ia famine ont souvent 
fait des coupes sombres, oii les tenipêtes hivernales paralysent et tuent. 

L'lnuit sait cc qu'est une tenipéte ou un blizzard, mais it a encore peine a corn-
prendre le comportement de l'hornme blanc. Un vieil Esquimau qui observe t'homme 
blanc depuis bon nombre d'années, disait a une de ses connaissances: ((Certains 
Kablounas se comportent tantôt comme des maltres, tantôt comme des enfants. us 
n'ont pas I'air de bien savoir ce qu'its veulent être. Ils nous posent beaucoup de 
questions, mais ils n'attendent pas les réponsesa. 

Opinant de a tête, Ic Blanc répondit: Nous parlons trop de l'Esquirnau et pas 
assez OV(C Iui. Trop d'entre nous hésitent a lui demander conseib. Ces deux hommes 
étaient de vieux amis. 

Tant pour l'Inuit que pour Ic Kablouna, ]e temps de l'adaptation est arrivé: en cela, 
its sont presque frères. Tout coninie des gens sans aucun lien de parcnté peuvent 
devenir frères dans certains cas, celui qul n'est pas Esquiniau peut être adopté par 
une fanillle esquimaude et devenir tin de ses menibres. 

Knud Rasmussen, le fameux explorateur groenlandais dont Ia langue niaternelle 
était !'esquimau, dit dans le rCcit de Ia cinquième expedition de Thulé, intitulC 
Across Arctic America: Des archéologues ont osé aflirmer que les Esquirnaux sont 
les derniers survivants connus de l'ãge de pierre, donc, nos ancCtrcs contemporains. 
Nous n'avons pas a remonter aussi loin pour nous dire apparentCs a eux, puisque 
nous les (enons pour nos frèresa. Confiant en soi et ingCnieux, I'lnuit ne tarde jarnais 
a gagner l'amitié et le respect de ceux qui l'accompagnent a Ia chasse ou en voyage. 

La population esquimaude 

On a tellernent Cent au sujet des Esquimaux, qu'on arrive aisCment a exagCrer leur 
nombre. Its Se répandent sur quatre pays: Russie, Canada, Danernark et Etats-Unis, 
leur habitat est immense, et pourtant il n'y a peut-être pas plus de 60.000 Esquimaux 
dans le rnonde. Quelque 13,000 d'entre eux vivent en territoire canadien oü teur 
population, grossissant de 3 a 4 p.  100 par an, doublera dans une vingtaine d'années. 
Ils sont Ic seul peuple indigènc qui habite tant en Asie qu'en Amérique. 
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Rasmussen, au soniniet dc East ('ape. Ic promontoire escarpé a Ia limite est de Ia 
Sibérie, décrit le lever du soteil sur cc pic o1 sentassent déjà les neiges éternelles. 
aCe paysage respire une calme grandeur qui lui est propre; trés loin, dans les vapeurs 
matinales que perce le soleil, Ia grande He Dioniède apparalt peu a pet', jetée entre 
l'Amérique et l'Asie.a 

La dcuxiême expedition de Parry (182I-1823)semble avoir suscité l'intérét a l'égard 
des Esquimaux. Parry passa deux hivers en plein pays esquimau, dans le bassin Foxe; 
Lyon, son second, et lui-méme ont iaissé d'excellents récits qui ont eu Ia faveur d'un 
vaste public. 

Les efforts dCptoyés par Ic Canada depuis 1903 pour intégrer davantage les Esqui-
maux dans Ia vie du pays sont exposés dans Eskimo Administration in (anada, de 
Diamond Jenness, étude préparée pour UArctic Institute of North America avec l'appui 
du ministére du Nord canadien et des Rcssources nationales. L'auteur envisage sous 
un angle savant, souvent d'un ccii trouble, une situation faite de ditficultCs immenses, 
et dit que les moyens employCs pour les résoudre ont souvent éte dCcousus, non 
coordonnés, entravCs par a médiocritC des communications et i'absence d'une poli-
tiquc dtinie concernant Ic Nord. 

An 
Les géographes canadiens utilisent de 
moyens modernes de transport pour ravi 
tailler Ics équipcs qul Ctudient l'tvotutioi 
des formes terrestres du Grand-Nord 
Void un groupc au travail a Inugsuin 

Fiord. tie Raffin, en k6 1966. 
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A l'aube du XXC  siècle, les Inuits devaient senibler loin du reste du Canada, tout 
comme ceux qui exercaient leur activité au milieu d'eux: missionnaires, chasseurs de 
baleines, commerçants, gendarmes. Les Esquimaux ont dü se faire de Ia culture, des 
coutumes et des mobiles de l'honime blanc une idée singulièrement confuse de dé-
vouement héroIque, de paternalisme ruse et d'ãpretC au gain. 

L'administration des affaires esquimaudes s'est caractérisCe ensuitc par Ic dCvouement 
de nombreux fonctionnaires, mais cest sculement le 8 décembre 1953 que Ia question 
épineuse de l'avenir du Nord canadien est finalement venue a l'avant-plan de Vactualité 
nationale. Dans un long exposé a Ia Chambre des communes. M. Louis St-Laurent, 
alors premier ministre, a propose Ia deuxième lecture d'un bill tendant a instituer Ic 
ministére du Nerd canadien et des Ressources nationales. 

Nous ne devons laisser planer aucun doute quant a notre occupation active de 
ces territoires du Nerd jusquau pole et quant a l'exercice de notre souverainetC a 
l'égard de ces régionsa a dCclaré le premier niinistre. II avait constaté avec Ctonnement 
sur Ia carte que les Territoires du Nord-Ouest Ct le Yukon occupaient ensemble 
39.3 p. lOO de Ia superficie du Canada. Apparemnient, a-t-il ajouté, nous avons 
administrC ces vastes territoires du Nord dans un Ctat de distraction presque continua 

Quel qu'ait etC Ic passé, ii venait d'annoncer quc Ic moment Ctait 'enu de passer 
aux actes et l'on Se rCjouissait a Ia pensee que de nouvelles possibilités s'offriraient 
aux hommes aventureux. Le aGrand-Norda avait une résonnance romantique et nul 
ne pouvait douter que sa mise en valcur était de premiere importance pour le Canada. 

Après tant de tátonnernents administratifs, il n'était peut-étre pas étonnant que les 
planificateurs se trouvaient devant tin fait brutal: l'absence de documentation sérieuse 
sur l'Arctique canadien. Seulement quelques Canadiens du Sud parlaient couramnient 
l'esquimau; on manquait totalement de personnel competent auquel on aurait Pu faire 
appel pour occuper un poste dans le Grand-Nord. 

Telle était Ia situation dans laquelle se trouvait le pays, qui ne le cede qu'à l'U.R.S.S. 
pour Ia superficie et dent Ia population d'alors n'atteignait pas IS millions, pays qui 
avait traverse deux guerres mondiales et tine crise économique, mettant en valeur les 
ressources les moms éloignCes de ses centres industriels. 

Des ingénieurs déjà habitués a construire dans le muskeg et sur le pergélisol, a faire 
sauter les roches et a travailler dans Ic froid intense ailleurs au Canada, se virent 
confier Ia tãche d'adapter leur experience aux problèmes complexes de l'urbanisme 
dans le Grand-Nord. Partout dans l'Arctique canadien, on s'efforcait fébrilement de 
rattraper le temps perdu, de faire vite: mais le Nord s'y prCte trés pcu. 

Des Canadiens qul n'avaient pas examine soigneusement leurs cartes depuis des 
années, découvraient que Ia distance entre Alert et Ia pointe PelCe était presque aussi 
grande qu'entre Terre-Neuve et Ia Colombie-Britannique. De partout, on demandait 
des cartes tracCes selon Ia projection polaire, montrant Ia position du Canada par 
rapport aux autres puissances de l'Arctique. 

Toutefois, ce ne sont ni les cartes, ni les instituteurs, ni les mCdecins, ni les infir-
mières, ni Ics fonctionnaires de I'Arctique canadien, ni bien d'autres pionniers qui 
ont fait connaltre le Grand-Nerd au reste du pays. 

Ce sent les Esquimaux, presque aussi lointains, aussi lCgendaires que s'ils avaient 
habitC une autre planète. C'est l'lnuit qui a frappé l'imagination et CveillC l'intCrët 
de niilliers de Canadiens qui ne verront sans doute jamais le cpays magnifiquca 
ni méme un Esquimau. 

Quel genre de pays devait être ce nouveau Nord? 
En quelques mets, M. Gordon Robertson, alors sous-ministre du Nord canadien 

et des Ressources nationales et commissaire des Territoires du Nord-Ouest, a décrit 
ainsi le Grand-Nerd que lui et ses honinies s'employaient a edifier: cUne region oil 
les distinctions de race n'existent pas, qui sera gouvernée par ses habitants, sans 
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Les Esquimaux l'appellcnt ale pays magnifiques. 

ingérence extérieure, et accomplissant Ia tâche mieux que nous ne pouvons le faire 
dans le sud du pays>>. Les hommes du Nord devaient étre les hommes de demain, 
sans distinction d'origine ethnique. 

Jamais auparavant l'occasion n'avait semblé aussi favorable de recourir a des 
dirigeants esquimaux; mais les susciter, faire appel a leurs services, tout cela a été lent. 
Le Pont entre le passé esquimau et le Canada moderne s'esquissait a peine. Ce scrait 
un travail long, exigeant beaucoup de bonnes volontés. Puis II faudrait nlaintenir ce 
pont, tãche jamais terminéc. La lettrc d'Akiko est un élèment de ce pont. 

Akiko. I'homme de I'ancien Arctique 
Akiko était un vciIlard habitant un petit village esquiniau du Keewatin. pays des 
grands vents. Son pays avait beaucoup change sous ses yeux et depuis quelques 
années, devenu trop vieux pour chasser, ii avait pu se consacrer a Ia rCflexion. Tour-
mentC par certaines de ses pensécs, en 1957, ii se fixa une tãchc énorme: Ccrire une 
lettre au ministère du Nord canadien et des Ressources nationales. 

Daiis sa lettre, Akiko parlait des joies et des peines de ta pCriode précCdant l'arrivée 
du Kablouna: les joles faniiliales, Ia faim, les bliizards, les plaisirs de Ia chasse, Ia vie 
toujours assombrie par Ic spectre de Ia maladie et de Ia mort, subite ou lente. Akiko 
était enfant lorsque parurent les premiers Blancs, chasseurs de baleines, écossais et 
arnéricains, que son pêre acconipagnait en mer. Les glaces les bloquaicnt parfois 
pendant toute une annee. II n'y avait pas d'école alors, mais du gibier a foison: puis, 
mystérieusement, le gibier se fit rare. 

Akiko se rappelait surtout un certain hiver rigoureux. Son pêre était parti et lui, 
tropjeune pour aller ala chasse, était resté dans ligloo avecsa mere et sa petite sur. 

uLc temps Ctait aifreux, avec force blizzards. Nos provisions s'épuisaient et je ne 
savais que faire, ignorant comment chasser le renard. Ma petite sceur pleurait tout 
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Ic temps, les seins de ma mere s'étant tans. Ii est difficile it dire si un enfant se sent 
i'estomac creux, mais ii ressent Ia faim; c'est pourquoi ma sur pleurait presque 
sans cesse, pour nous ie faire savoir it sa facon.>> 

La dCbitcie vint en aoitt, ii y avait beaucoup de phoques Ct un beau jour son pCre 
revint au milieu d'une tempte. Je ne pouvais croire qu'iI était vivant. je me mis 
a pleurer.a 

Akiko se maria; le mCnage connut ie bien-tre et le bonheur au debut, mais ie 
maiheur ne tarda pas a les frapper. Les caribous disparurent. Nous vivions dans 
des huttes de terre. Ic mauvais sort s'acharnait contre nous, . misCrables huttes, 
maladies, manque d'argent.a Deaucoup d'Esquimaux moururent cet hiver-lit, et Akiko 
passa trois ans a l'hôpital. 

Aujourd'hui, Ccrit Akiko. beaucoup de choses ont change. Le gouvernement a 
construit des écoles pour les enfants, ii prend soin des malades et des families qui ne 
peuvent subvenir it leurs besoins, fournit des bateaux et des filets aux Esquimaux 
afin qu'ils capturent pius de poisson. de baleines et de morses. Le Kabiouna a appris 
aux Esquimau, it organiser des cooperatives pour écouler l'ornbie arctique et Ic 
saumon. La West i9affin Eskimo co-operative, it Cape Dorset, est devenue cClCbre 
par sa sculpture et ses arts graphiques, et d'autres localitCs suivent son exemple dans 
Ic domaine des arts et de l'artisanat. Tout le monde peut apprendre quelque chose, 
jeunes ou vieux. 

Akiko savait que le Kablouna ne pourrait faire cela tout seul sans I'appui et Ia 
comprehension de I'Inuit, et surtout sans son labeur. Mais son grand age lui avait 
appris que les hommes sont les mémes partout et qu'il n'y a pas de formule magique 
qui les rende tous senses, honnêtes ou laborieux. Les bons vivent avec les mauvais. 
Akiko a beaucoup de bon sens et ii connait ses congénéres: <Certains Esquimaux 
sont bons chasseurs et excellents travailleurs, mais pas tous. Certains font preuve de 
jugernent, certains s'entraident, d'autres pas. II en est ainsi dans notre pays>>. II 
aurait Pu ajouter: aCertains s'enivrent niaintenant et d'autres s'en abstiennent>. La 
moderation dans Ic boire favorise le confort du foyer et l'Cpargne; c'est une partie 
de Ia période de transition. (A ce sujet, certains Blancs nen savent pas plus que l]nuit.) 

On écoute poliment les vieillards, nlais on tient rarenient conipte de leurs opinions. 
Akiko Ic savait, mais cela ne l'a pas empéché d'écrire ce qu'iI pensait. Beaucoup de 
ces innovations avaient du bon: instruction pour les Esquimaux de tous ages, chasse 
et péche plus abondantes, salaire égal pour un travail égal. Mais tout cela venait trop 
vite et blessait I'amour-propre d'hommes confiants et adroits dans les vieux métiers 
du pays. Certains Kablounas, scIon lui, Ctaient trop préoccupés a hitter leur travail 
pour demander I'avis des Esquimaux. 

1I vaudrait mieux, écrivait Akiko, qu'ils nous parlent un peu plus... les expli-
cations écrites que nous recevons sont difficiles it observer. Voilit pourquoi nous ne 
faisons jamais cc qu'on nous demande. L'Esquimau préfère les explications verbales. 
II ne s'arrête pas aux écrits, pas méme moi.a 

Mais ii connaissait assez le Blanc pour savoir qu'un écrit était Ic seul moyen de 
se faire comprendre de ceux qui s'expriment sur le papier. C'est moi, Akiko, qui 
vous écris, disait sa lettre, d'autres Esquimaux en savent beaucoup plus que moi, 
mais us n'Ccrivent pas.a Humble niais ferme, ii ne voulait pas revenir en arriCre, mais 
simplement rappeler au Kablouna qu'iI faut du temps pour apprendre beaucoup de 
choses nouvelles, et que. si  les Esquimaux ne les apprennent pas bien, ils courent Ic 
risque de perdre leur confiance en eux-mémes et mënie d'oublier qu'ils sont Esquimaux. 

La voix d'Akiko est celie d'un vieillard qui a passé toute sa vie dans Ic Keewatin 
venteux, qui a conduit ses chiens sur Ia mer gelCe en hiver et qui, dans sa jeunesse 
était un chasseur émérite. C'etait Ia voix de l'ancien Arctique, celle des homrnes d'hier. 
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Ce jea dechees esi un Ed exmpIe dc 
I'art sculptural esquinlau. 

Abraham Okpik, Ic premier Es- 
quimau a faire partie du Conscil 
des Territoires du Nord-Ouest, 
assistc a une reunion du Conseil a 

Ottawa. 

Okpik, I'homme du nouvel Arctique 
Ecoutons maintenant la voix d'Abraham Okpik, qui fait partie de l'administration et 
voit a cc que les choses aillent bon train. C'est un homme du nouvel Arctique. 

Grand, robuste, l'air décidé, M. Okpik est le premier Esquimau a faire partie du 
Conseil des Territoires du Nord-Ouest. La publicité ne l'a jamais grisé, bien quil en ait 
eu beaucoup depuis qu'il est devenu fonctionnaire ii y a quelques années. Lors de sa 
nomination au Conseil le 19 octobre 1965, ii était poste a Yellowknife oi ii aidait des 
mineurs esquimaux de Rankin Inlet (Keewatin) a s'adapter a Ia vie urbaine. Aupara-
vant, ii avait été directeur des programmes et, plus tard, directeur suppléant du Centre 
de réadaptation des Esquiniaux, a Frobisher Bay. 

Roulant les r consme tin Ecossais, dont ii avait appris a parler anglais, ii ne macha 
pas ses mots devant Ic Conseil: cJe ne veux pas de faveurs a cause de mon origine. Je 
ne veux qu'exprimer mes convictions et je n'hésiterai pas a critiquer ce qui mérite de 
I'ëtre a mon avis.a Un reporter lui ayant demandé s'iI se proposait de retourner a Ia 
vie nomade, ii répondit: cie ne tiens pas a redevenir trappeur et a vivre dans un igloo; 
mais, s'il le fallait, je Ic pourrais.a 

Qu'est-ce donc que d'être Esquimau? II y a quelques années, dans un plaidoyer 
eloquent adressC aux siens, M. Okpik a écrit dans Ia revue Inuktiiuk, publiCe en esqul-
mau: cNous vivons sans remarquer ce que nous perdons: notre culture esquimaude, 
transmise par nos aleux . Acceptons Ic plus possible de Ia nouvelle culture, mais 
sans oublier Ia nôtre . . Gardons notre langue vivante. Racontons nos légendes, 
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chantons nos chansons et dansons nos vieilles danses, faisons des plaisanteries et 
utilisons Ia grande puissance de pensée qui nous vient de nos pères . . . Nous ne 
somnies que quelques Esquimaux, tandis que les Blancs se comptent par millions, 
comme des moustiques. C'est quelque chose de rare et de merveilleux que d'être 
Esquimau ... tout comme d'étre une oie blanche. Si l'Esquimau perd sa langue et ses 
coutumes, it ne sera plus qu'un autre moustique. Aux Esquimaux d'aujourd'hui de se 
servir de leur puissance de pensëe et dc parole! Aux jeunes, en particulier!a. 

M. Okpik a écrit cela en 1962. Depuis, ii a ëté plus intimement mélé aux affaires du 
Grand-Nord. En tant que membre du Conseil territorial, it s'occupe de Ia legislation 
et des programmes concernant les affaires esquirnaudes, en plus de continuer a travailler 
pour et avec les Esquimaux. 

Certaines parties du programme gouvernemental touchent directement l'avenir des 
Esquimaux; dans les autres domaines, its bénéficient des mesures applicables a tous les 
habitants des Territoires du Nord-Ouest. En octobre 1965, M. Arthur Laing, ministre 
du Nord canadien, a annoncé l'affectation d'une somme de 12 millions a Ia construction 
de 1,600 maisons pour les Esquimaux, en plus des 1,000 logernents déjà construits. 
Les problémes qui touchent aux Esquimaux sont aussi vastes qu'humains. L'augmenta-
tion de Ia natalitC, bonne en soi, a suscité un sérieux surpeuptement et une sordidité 
qui dépare trop de localités de l'Arctique. 

Programme d'enseignement 
Dans le Grand-Nord, les enfants de toutes races frCquentent les mCmes ëcoles. En vertu 
du programme, plus de 60 écoles ont été construites et, en 1971, les élèves du Nord 
auront une formation pré-universitaire aussi bonne qu'ailleurs au pays. A cet egard, 
l'enseignement et Ia formation professionnels et les services de placement sont de 
premiere importance afin de prévenir le désastre humain qui se produirait si des 
jeunes gens instruits ne pouvaient mettre a profit leurs aptitudes et leurs connaissances, 
faute d'crnplois. 

Des questions épineuses, dont certaines sont encore sans réponse precise, entravent 
le programme d'enseignenient. L'instruction dolt être concue non seulement pour les 
élèves esquimaux qui veulent niener Ia vie nomade, mais aussi pour ceux qul pour-
suivront Ieurs etudes et deviendront chefs de file, dans le Nord ou ailleurs. II faut de 
12 a 14 années d'études pour former Ic technicien competent en si grande deniande 
dans l'industrie moderne. Les enfants entrCs a l'école en 1965 seront les ouvriers et 
les chefs de file en 1980. Tout cela ne peut se faire du jour au lendemain. 

La determination du gouvernement d'assurcr l'Cvolution politique de l'Arctique 
canadien a étéexposée le II mai 1965, lorsqu'on annonca Iinstitution d'une Commis-
sion consultative sur l'évolution du gouvernement dans les Territoires du Nord-Ouest. 

L'évolution politique dolt marcher de pair avec les changements remarquables qui 
se produisent dans Ic Grand-Nord. II iniporte que les gouvernements des territoires 
aient des pouvoirs proportionnés a leur capacité d'autononiie et a leur aptitude a assu-
mer les responsabilités tInancières et autres qui s'imposent, afin qu'ils puissent appliquer 
des mesures et des programmes répondant aux besoins de Ia population. 

L'évolution du Grand-Nord exige tout cela. 
Akiko, de l'ancien Arctique, mCme peu instruit, savait discerner Ia beauté de son pays 

au printemps et Ia fureur de ses vents lugubres. En son jeune temps, it avait résisté a 
Ia maladie et aux intempCries; niais, lorsqu'il a exposé ses idCes au Kablouna lointain, it 
a écrit en homme humble, sans Se rendre compte qu'ii s'adressait a des gens qui, somme 
toute, ne valaient pas mieux que lui. Quand Okpik a pris Ia parole pour Ia premiere fois 
devant Ic Conseil des Territoires du Nord-Ouest, it a pris le ton de quelqu'un qui pane 
a des égaux, a des cot légues. 
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Lin d.tiis i \,.:Llquc, a Cunsbrtdg B.iy, dtns jic ictoria. Lsquiiniux laisani leurs 
ctnplcttcs a un iiiagasin de Ia Compagnie de Ia Baie d'Hudson. D'aprôs lea estimations 

(1966), les Esquirnaux sont au nombre de 13,000 au Canada. 

La vallée du Rubicon 

Entre ces deux hommes de l'ancien Arctique et du nouveau s'etend une vallée oü se 
trouvent encore bien des Esquimaux ne sachant point ce qu'ils sont ni oü us vont. 
Certains Ic savent parfaitement, mais d'autres Iouvoient a l'aveuglette. us ne con-
naissent que l'inouktitout. Ia vie a I'esquimaude, et sont encore incapables de choisir 
le juste milieu entre I'ancien et le nouveau. Un choix pareil ne se fait pas du jour au 
lenderna in. 

Qu'un Blanc plein de sagesse ait Ic dernier mot: Nous ne pouvons brusquer les 
Esquimaux et nous n'osons pas les retenir. Le progrès est une evolution trés delicate. 
Les Esquimaux sont tenaces et habiles sur leur propre terrain, qu'ils connaissent bien; 
sur Ic nôtre, us sont moms sürs et c'est là que Ia difficultC commence. Its ne pénètrent 
pas toujours nos intentions comme nous pénCtrons celles des nôtres.a Puis, froncant 
les sourcils a lapproche d'un avion dans le ciel, Ic Blanc conclut: eLe jour oi l'Esqui-
mau pourra facilement et souvent dire non au Blanc, lorsqu'il pensera qu'il a raison 
et quc nous avons tort, alors, et alors seulement, nous serons frères: car nous devons 
l'être. Pas plus que nous, les Esquimaux ne peuvent aifronter l'avenir tout seulsa. 

(IRENE BAIRD) 
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L'Indien 
entre deux mondes 

Le siecle dc Ia Confédération a marqué une période de 
transition, d'expansion et de progrès dans tous les secteurs 
de la vie canadienne. Pour Ia plupart des Indiens, dont les 
ancétres nomades a l'époque de Ia Confédération vivaient de 
Ia chasse et de Ia péche, ces années de transition ont parfois 
eté particulièrement pénibles. II s'est fait, néanmoins, un 
précieux échange de cultures et ceHe des Indiens fait au-
jourd'hui partic intégrante de Ia scene canadienne. Un 
nombre croissant d'Indiens participent actueliement a Ia 
vie économique et sociale du Canada, cc qui occasionne, de 
part et d'autre, une comprehension et appreciation de plus 
cii plus marquees. 

Les Indiens ont Ic droit d'étre fiers de leur apport a 
lCdification de Ia nation. Ce sont eux qui ont guide Ics 
cxplorateurs et Icur ont enseignC les moyens de survivre dans 
un pays peu connu. us ont jeté les bases du commerce des 
fourrures, premiere grande industrie du pays. Les articles 
daiimentation des Indiens, tels Ic maIs, les haricots et Ia 
courge, sont aujourd'hui d'usage courant. Le toboggan. Ic 
canot d'écorcc et ics raquettes, dans leur fornie primitive, 
sont encore d'irnportants moycns de transport dans les 
regions isolees et servent ailleurs a des fins rCcrCativcs. Le 
iiiotif indien renait constamment dans les fresqucs, les dessins, 
es modèies et autres formes dexpression artistique. Lors de 
a Revolution américainc. de Ia Guerre de 1812 et des deux 

('randes Guerres. les Indiens se sont unis aux autres Canadiens 
Ct ont conibattu avec vaillance et distinction. 
i)ix families linguistiques—On estirne qu'ii y avait 200,000 
Indiens dans les vastes Lerritoires, Ic Canada d'aujourdhui, 
orsque les premiers Européens ont mis pied sur Ic continent. 
IN étaicnt dissCrninés par tout Ic pays et rCpartis en groupes 
culturels distinctifs ainsi qu'en dix families linguistiques, 
dEst en Oucst: algonquine, iroquoise, siouse, athapascane, 
K ootenayane, sal ishane, wakashane, tsimsh iane, haida et 
linglit. Ces groupes, a l'exception des kootenay et des 
linglit, étaient subdivisCs en plusicurs autres families qui 

parlaient des langues ou dialectes apparentés. 
A i'Cpoque de Ia ConfCdération, Ia population indienne 

avait dCcru graduellement par suite des Cpidémies apportécs 
iic I'Europe, des guerres d'extermination rCciproque qu'ag-
gravaient Ia concurrence du trafic des fourrures et Ia raretC 
croissante d'aliments indigénes. Après Ia ConfCdCration, Ia 
population indienne n'accusa guère de changement jusque 
dans Ia décennie de 1930 a 1940, alors qu'elie commença a 

accroitre. Aujourd'hui, ii y a plus de 225,000 Indiens au 
(anada et Ic taux d'accroissement annuel de Ia population 
sCtahiit a plus de 3 p.  100, soit Ic plus Clove de tout groupe 
cthnique au Canada. 
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On constate une grande diversité linguistique, culturelle et economique chez les 
Indiens des différentes regions du Canada. Les Indiens de souche iroquoise du sud de 
l'Ontario et du Québec connaissaient l'agriculture, vivaient dans des communautCs 
stables et avaient Ctabli des organisations sociales et politiques assez élaborées avant 
de venir en contact avec les Européens. Les Indiens de Ia côte du Pacifique, dont 
l'économie se fondait surtout sur les produits de Ia mer et des gigantesques cédres 
qul foisonnaient par toute Ia region, avaient aussi suffisamment de loisirs pour s'adonner 
a une vie sociale eririchissante, pour edifier une solide structure sociale Ct se livrer a des 
activitCs artistiques trés avancCes. Néanmoins, lots de Ia ConfCdération, Ia majoritC 
des Indiens des regions éloignCes du Nord et de l'Ouest Ctaient encore nomades et 
vivaient de Ia chasse, de Ia pCche Ct du piCgeage. 

Peu a peu, toutefois, Ia traditionnelle culture des regions méme les plus reculées 
accusa des changements. Explorateurs, pécheurs et trafiquants des fourrures. Cloignés 
de leur foyer, et que rCconfortait I'hospitalité des regions désertes, laissérent leur 
marque dans le pays neuf. Un grand nombre de MCtis, flers de leur heritage mixte et 
exercant une grande influence sur les Indiens, établissaient Ia liaison entre les nouveaux 
colons et les indigCnes du pays. 

Depuis Ic debut de Ia colonisation au Canada, les relations avec les Indiens faisaient 
I'objet d'une consideration spéciale, et le gouvernement a établi unc administration 
distincte pour s'occuper des affaires indiennes. Des Ia ConfCdCration, les affaires 
indiennes dtaicnt reconnues comme de portCe nationale plutôt que provinciale et, en 
consequence, une disposition spCciale de I'Acte de i'Amerique du Nord britannique 
placa les Indiens sous Ia juridiction legislative du Parlement du Canada. Depuis lors, 
une direction spéciale du gouvernernent se charge d'appliquer Ia politique du Parlement 
a l'Cgard des Indiens. 

Lajuridiction fédérale 

Le nouveau gouvernement fCdéral s'est chargé de I'organisation administrative des 
Affaires indicnnes déjà prCvuc dans plusicurs provinces, en vue de proteger Ic peuple 
indien, premièrernent contre les marchands et trafiquants sans scrupule, puis contre 
les speculateurs fonciers. La legislation fCdCrale de 1868, puis Ia nouvelle loi sur 
Ics Indiens dc 1876, codiliCrent les mesures lCgislatives fCdérales et provinciales a 
I'égard des Indiens. Tout en assurant aux Indiens une certairie autonornie, Ia loi de 1876 
sur les Indiens, qui formait Ia base de Ia politiquejusqu'à l'adoption d'une nouvelle loi 
en 1951. comportait surtout un Clement de paternalisme et de protection. Elle prévoyait 
Ia surveillance gouvernementale de l'administration Ct La vente des terres indiennes et 
des depenses des fonds de bande. Par mesure de protection, il Ctait interdit aux Indiens 
de consommer des boissons alcooliques et ceux qui leur vendaient des spiritueux 
Ctaient assujettis a de lourdes amendes. L'cmpiètement sur Ics reserves indiennes 
devint une infraction. Les terres indiennes furent exemptes de taxation et ics presents 
et les rentes des Indiens ne pouvaient être conflsqués pour le paiement de dettes. 

[es réserves—Dans les cinq premieres provinces, les Indiens étaient, en gCnCral, Ctablis 
dans des reserves a l'Cpoquc dc Ia ConfCdCration. Le nouveau gouvernement fCdCral 
dut aifronter Ic probléme d'aider les Indiens a s'adapter et a participer a une transition 
génerale d'une Cconornie pionnière a une économie agricole et stable, et a devenir en 
definitive un secteur progressif, autonorne et indépendant de Ia population. 

Dans cette perspective, Ic gouvernement fCdCral s'est efforcé d'encourager les groupes 
errants d'Indiens a se fixer en permanence dans certains endroits et a renoncer a leur 
vie nomadc, surtout du fait que le progrès constant de Ia colonisation dans les regions 
mCridionales et centrales chassait de plus en plus vers le Nord les animaux a fourrure 
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et Ic gbier. Les agents des Indiens Se sorit cfforcs d'introduire des mthodcs modernes 
de culture, de construction et d'elevage. Afin d'aider les Indiens a s'établir dans l'agri-
culture, le gouvernenlent leur a fourni semences, grain et instruments agricoles. Ces 
mesures eurent, toutefois, peu ou point de succès, car Ia vie traditionnelle des Indiens 
tie se prétait pas a des activités agricoles. 

En 1870, Ia Compagnie de Ia Bale d'Hudson, qui avait régné sur les vastes regions 
connues sous le nom de Terre de Rupert et Territoires du Nord-Ouest depuis près de 
deux cents ans, cédait ses droits territorlaux a La Couronne contre une indemnité en 
espéces que lui verserait Ic Canada. La Grande-Bretagne transféra alors ces terres au 
Canada, ce qui ouvrit Ia vole a une vaste expansion vers l'Ouest. 

La Compagnie de Ia Baie d'Hudson avait toujours entretenu de bonnes relations 
avec les Indiens, qui nianifestèrent de l'anxiété lorsque I'ancien régime prit fin. Les 
I odiens craignaient aussi les empiètements d'une société agricole a mesure que Ia 
frontière reculait constamment vers l'Ouest. Les trafiquants firent irruption dans les 
Prairies, distribuant l'eau-de-vie contre les fourrures et les chevaux des Indiens, et 
laissant ces derniers dans Ia pauvreté. De plus, Jes troupeaux de bisons diniinuaient 
visiblement. Le gouvernement du Canada se vit aux prises avec Ic double problCme de 
gagner Ia collaboration des Indiens et de conserver leur bonne volontC avant que Ic 
pays puisse We ouvert a Ia colonisation. 

Au cours de Ia période coloniale, Ia Couronne avait reconnu les droits particuliers 
au sol des Indiens et conclu des ententes ou traités avec diverses tribus indiennes, 
pour l'extinction de ces droits. La Proclamation royale de 1763, souvent appclée Ia 
Grande Charte des Indiens, leur réserva toutes les terres situées a l'ouest d'une ligne 
reliant les sources des rivières qui se jettent dans l'Atlantique; on devait laisser aux 
tribus habitant ce territoire Ia possession tranquille de leurs terrains de chasse et, par Ia 
suite, acheter des Indiens les terres destinées a Ia colonisation. Dans l'esprit de Ia 
Proclamation royale, des eritentes ou traités avec les Indiens du sud de l'Ontario ont 
éte conclus a mesure que s'installaient les colons. 

Traités formels 

Pour ouvrir Ia voie a l'expansion vers I'Ouest, Ic gouvernement du Canada nCgocia des 
trajtés formels avec les Indiens du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest. Ceux-ci 
tenaient aussi a conclure des traités, car us craignaient pour leur avenir. De 1871 a 1877, 
le gouvernement du Canada passa sept traités avec les Ind lens de I'Ouest et du Nord-
Ouest. Les Indiens abandonnérent leurs droits sur les terres depuis Ic lac Supérieur 
jusqu'au pied des Rocheuses, contre certaines compensations. 

De facon générale, les traités donnaient aux Indiens les droits de chasse et de péche 
dans Ic territoire cédé, tant que Ia Couronne en serait propriCtaire. On attribua aux 
Tndiens des terres a constituer en reserves pour des fins d'habitation et d'agriculture, 
a condition que ces terres ne puissent ëtre vendues ou aliCnées sans l'assentiment des 
Indiens concernés et a leur profit. Chaque Indien, homme, fernrne ou enfant, compris 
dans un traité recevrait une rente a perpCtuite. Des dispositions prévoyèrent l'établisse-
ment des Ccoles dans les reserves destinCes aux enfants indiens, et chaque bande indienne 
recut des instruments agricoles, des beufs et du bétail, une fois pour toutes, pour 
commencer I'Clevage de troupeaux et aider les Indiens a s'adapter a Ia vie agricole. 

Une vingtaine d'années plus tard, etjusqu'après 1920, d'autres traités avec les Indiens 
visaient l'Ontario-Nord, Ia Saskatchewan, l'Alberta, Ic bloc de Ia rivière La Paix et Ia 
region du fleuve Mackenzie. 

Aux Indiens des Plaines, avec lesquels on avait passé des traités, vinrent se joindre 
un grand nonibre de Sioux américains, réfugiés ati Canada entre 1860 et 1880, et pour 
qut LICS rcscres turcnt tablics. 
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picd-noir de James (,ladsone. premier Canadien 
d'origne indicnne a siégcr au Sénat. On le vail ici 
dans ses habits de tous les jouls et aussi dans le 
costume dc ctrmoh1ie (IC Ia tribu des Blood. 

Devant cc boulecrscment total de teur economic, les Indiens eurent tot constate quit 
leur faudrait trouver d'autres moyens de subsistance. L'agriculture était Ia scule 
alternative. Le chef Crowfoot, des Pieds-Noirs, homme influent et très avisé, se rendit 
compte qu'iI fallait adopter un nouveau mode de vie. Crowfoot et son peuple collabo-
rèrent avec le gouvernement: les Indiens apprirent volontiers a cultivcr Ia terre. II fallut 
leur distribuer des vivres pendant plusicurs années, mais, autant que possible, us 
payeraient ces provisions, au moyen de leur travail, afin de ne pas dCpendre entiàrement 
de l'Administration pour leur subsistance. 

Le Nord-Ouest canadicn ne connut pas les guerres indiennes qui afThgèrent d'autres 
regions de l'ArnCrique; Ia renommCe Police montCe du Nord-Ouest assura le respect de 
Ia loi et de l'ordre public avant Ia colonisation. Toutefois, Ihistoire de cette region, par 
ailleurs paisible, fut troubiCe par un episode tragique et non nécessaire. Plusieurs des 
Métis dans les territoires étaient déjà propriCtaires de maison et dc ferme. Un certain 
nombre vivaient de Ia chasse du bison et d'autres animaux, tandis qu'un troisième 
groupe s'identiflait avec les Indiens, habitait chez eux et parlait leur langue. 

La construction du chemin de fer transcontinental, déjà fort avancée en 1880, pré-
cédCe par des arpenteurs, amena un flot de colons en quCte de bonnes terres arables. 
A ces Cvénements vint s'ajouter la disparition du bison, et les Métis, menaces de perdre 
leurs terrains de chasse et leurs fermes, furent pris dc crainte. Ils firent des instances 
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auprès du gouvernement fédéral pour que les arpenteurs respectent les limites de leurs 
terres et pour qu'on leur accorde des certificats qu'iis pouvaient echanger contre des 
terrains. Maiheureusement, les communications avec les regions frontalières Ctaient 
lentes et insuffisantes. De plus, les rapports officiels ne donnaient pas une idéejuste de 
Ia situation. On semblait ne tenir aucun compte des requêtes des Métis. 

Le recours a RieI—Effrayés et désabusés, les Métis invitérent Louis Riel, qui habitait 
alors Ic Montana, a venir les diriger. Leurs instances continuelles auprés du gouverne-
ment fédéral ayant été vaines, les Métis crurent que l'on ne ferait pas droit a leurs 
reclamations. Au printemps de 1885, Ia violence éclata dans Ic Nord-Ouest. 

Des bandes d'indiens nomades qui hésitaicnt encore a s'établir dans des reserves, 
ainsi que certaines bandes colonisées, se joignirent aux mécontents. Plusieurs chefs de 
file parmi les Indiens restèrent neutres et tentérent méme d'influencer leurs adherents 
a suivre leur exemple. 

On fit venir des troupes canadiennes pour mater le souièvement et les chefs rebelles 
furent arrCtCs etjugés d'après Ia loi. Ce fut le dernier episode qui marqua le refoulement 
des Indiens des Plaines avant le progrès de Ia colonisation agricole. Le gouvernement 
s'efl'orca d'apporter une solution au probléme des Métis Ct ccci mit fin aux insurrections 
dans Ic Nord-Oucst. 

Avant 1850, sur Ia côte du Pacifique, Ia colonisation était presque inexistante, mais 
les gouvernements de Ia colonie adoptCrent certaines mesures en faveur des Indiens, y 
compris I'attribution des reserves. Lorsqu'en 1871 Ia Colombie-Britannique fut admise 
dans Ia ConfCdération, les termes de l'Union stipulaient que les Affaires indiennes et 
I'administration des terres des Indiens incomberaient au gouvernement fCdCral qui 
poursuivrait une ligne de conduite aussi ((liberale que celle suivie jusqu'ici par Ic 
gouvernernent de Ia Coiombie-Britanniquea. Afin d'exCcuter cc programme, des 
dispositions furent prises en vertu desquelies Ic gouvernement provincial transfCrerait 
au gouvernement fCdéral des Ctendues de terre au nom et pour Ic bénCfice des Indiens, 
au besoin. Les deux gouvernements conclurent une entente en 1875-1876 et créèrent 
une commission conjointe chargee d'assigner des reserves dont Ic nombre, i'étendue et 
Ia situation seraient attribués pour chaque nationa séparément. Ainsi, on pouvait 
étendre ou rédu ire une reserve scion Ic nombre des membres de Ia bande qui I'occupait. 
La Couronne cédait ses propres terres pour Ctendre les reserves mais les terres dont on 
n'avait plus besoin etaient remises a Ia province. 

Double propriCté—Le droit de reversion qui étabiissait une sorte de double propriété de 
reserves, donna lieu a des problèrnes d'ordre administratif et entraina nlaintes contesta-
tions et appels au sujet des terres. Afin de trancher cette question, les deux paliers de 
gouvernement ont convenu, en 1912, de créer une Commission royale chargéc de 
delimiter Ia superficie des reserves indiennes dans Ia Colombie-Britannique et d'Ctahlir 
de nouvelles reserves. Les reserves auxquelies La Commission accorda un statut définitif 
furent transférées au gouvemement fédéral sans droit de reversion, sauf Si UflC bande 
venait a disparaitre. Les deux gouvernements considérèrent Ic rapport de Ia Commis-
sion, tel qu'adopté, comme Ic réglenient final des questions relatives aux terres des 
Indiens. Les Indiens, qui affirrnaient que Icurs droits a titre d'aborigénes n'avaient pas 
été éteints, n'ont pas accepté cc règlement dCfinitif. 

L'éducation chez les Indiens 
A mesure que Ia colonisation du Canada se poursuivait et que des groupes croissants 
de population s'établissaient dans certaines regions du pays, on insista davantage sur 
l'éducation des Indiens et des autres Canadiens. Avant Ia Confederation, les diverses 
confessions religieuses assuraient, en grande partie, I'éducation des Indiens. Le gou- 
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Là oü ii y a une haute charpente dacicr I ériger, on trouc. p.10111 Ic, lra\.tIIteur5. Ic, 
Indiens Mohawks de Is reserve dc Caughnawaga, prcs de Montreal. Ici, hi derniere 
poutre d'acier de Ia tour de 56 ëtages du Toronto-Dominion Centre vicnt d'Ctre 

bouIonnie Ct Ics ouvricrs célebrent l'CvCncment. 

verncment fédéral poursuivit cette politique. au  rnoyeri de subventions, variant selon 
le genre d'ecoie et le nombre des inscriptions, versées aux écoles missionnaires existantes. 
Au cours des annécs 1870, Ic gouvernement institua un programme de subventions par 
habitant aux externats indiens, mais ii Ctait difficile d'obtenir un nombre d'élCves 
suffisant, puisqu'iI n'existait aucun nioyen de prescrire Ia scolarité obligatoire. 

Déjà en 1867, I'Ontario comptait quatre pcnsionnats indiens. Dans les provinces de 
l'Ouest, on inaugurait des écoles de formation industrielle afin de susciter plus d'intérët 
pour I'éducation et d'aider les externats a résoudre d'autres problémes connexes. Les 
pensionnats, administrés par les diverses Eglises, recevaient du gouvernement des 
subventions par habitant. 

Les Cléves des pensionnats partageaient leur temps entre Ia classe, les travaux domesti-
ques et une certaine formation agricole, en preparation a leur retour dans les reserves. 
On inaugura un programme d'apprcntissage pour les élévcs diplOmés chez les colons 
visant leur perfectionnement dans l'agriculture et les divers métiers. Des rnilliers d'en-
fants indiens, surtout ceux qui menaient une existence nomade dans des regions 
Cloignées, øü les moyens traditionnels de subsistance se réduisent a Ia chasse, au 
piegeage et a Ia péche, ne fréquentaient pas l'éeole. 
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I )ans Ic 'Yukon. etabli cii 1898, hi I'oILce montec do Nord-Ouest a tourni des services 
de sante et de secours aux Indiens et quelques regions colonisées bCnéficièrent de I'aide 
a l'éducation. En 1900, on commenca a réserver aux tndiens du Yukon des terrains 
destinés a I'habitation et aux boisés de ferme. 

Le gouvernement fCdCral a pris des mesures pour encourager l'industrie de Ia fourrure 
dans les Territoires du Nord-Ouest en établissant des zones de piégeage a l'usage 
exciusif des Indiens, des Esquimaux et des Métis, ainsi que des piégeurs blancs déjà 
etablis dans ces regions. Entre 1923 et 1938 cinq de ces zones étaient organisées. 

Au tournant du siècle, des influences, dont se ressentit Ia population indienne, s'exer-
caient sur Ia sociCte canadienne. La revolution industrielle au Canada prit de I'essor, 
donnant lieu a une migration des fermes et villages isolés vers les centres industriels en 
pleine expansion. Des fermes spécialisées rernplacèrent le fermier indCpendant qui 
produisait sa propre nourriture et beaucoup des nécessités de son existence. Les progrès 
technologiques dans tous les secteurs de I'industrie exigcaient Ia réglementation officielle 
de Ia vie Cconornique. Plusieurs problèmes sociaux rCclamaient I'intervcntion accrue de 
l'Etat dans les domaines de l'éducation, l'hygiène publique, Ia sécuritC sociale et Ic 
hien-étre. Au debut de Ia ConfédCration, l'attitude a l'égard du role du gouvernement 
tait negative ou de (claisser-faire), mais cette attitude est devenue positive. l3ien quc les 

Indiens se ressentaient de ces changements, plusieurs d'entre eux furent négliges. Dans 
les années 1940, I'accroissement rapide de Ia population indienne,—qui n'avait guère 
change pendant nombre d'années,—intensifia le besoin d'une nouvelle étude de Ia 
politique du gouvernement a l'Cgard des Indiens. 

Les Indiens dans les forces armées 

Lors des conflits mondiaux de 1914 et de 1939, un bon nombre d'lndiens de toutes les 
parties du Canada se sont engages dans les forces armées et ont manifesté leurs aptitudes 
et leur ingéniosité. Les rCsultats furent heureux Ct de grande portée. Pendant des mois 
et des annCes, des jeunes hommes, qui n'avaient jamais franchi les limites de leur 
reserve ou des terrains de chasse environnants, ont coudoyC tous les jours d'autres 
jeunes gens de milicux très diffCrents, partagé leurs intéréts et poursuivi un mCme but. 
I Is ont voyage de par le monde et connu des peuples et des coutumes dont us ignoraierlt 
tout jusque là. Plusieurs de ceux qui étaient restés au Canada ont quittC leur reserve, 
participé a I'activité économique, apportant ainsi a l'effort de guerre leur propre 
contribution. Ainsi ont-ils Clargi leur horizon et mieux compris leur rOle dans le monde. 
Sur Ia ligne de feu ou dans les fabriques, les non-Indiens ont oubliC l'imagc lCgendaire 
que les romans ou les films de l'Ouest leur avaient donnée des Indiens, et les ont 
trouvés des personnes doues comme eux (IC talents et de quaIitis qui commandalent 
Iadiiiiratiiin ct Ic rcpcct. 

Une meilleure politique 

La crise économique des années 1930, puis Ia Seconde Guerre mondiale, avaient 
suspendu tout examen de Ia politique suivie a l'egard des Indiens. AprCs Ia Seconde 
(3uerre mondiale, I'administration relative aux Indiens du Canada fIt l'objet d'une 
etude complete. Pour Ia premiere fois le Parlement entreprenait une enquCte appro-
fondie sur les affaires indiennes. Toutes les organisations et les groupes intéressés, 
y compris les Indiens, exposérent leur point de vue. Le comitC parlementaire recom-
manda une revision complete de toute Ia legislation relative aux Indiens, aux fins de 
laisser a ccs derniers plus d'autonomic dans hi conduite de leurS aflaires Ct d'cn Oinliner 
graduellenierit Icc dispocitins de restriction Ct dc protectRin. 

70 	 CANADA 1867-1967 



La politique suivie des Ic debut de Ia ConfCdCration tendait a proteger lea Indiens 
contre les personnes sans scrupule et a les aider en leur fournissant des vivres Ct des 
instruments agricoles jusqu'i cc qu'ils pourvoient eux-mémes a leur subsistance. On 
s'appliquait, en général, a les rendre tributaires de quelques industries primaires, surtout 
l'agriculture. A cette époque, les industries primaires Ctaient Ia base de l'économie 
canadienne et Ic régime des reserves visait a mettre les ressources naturelles a Ia disposi-
tion des Indiens. L..es années qui suivirent furent tCmoin de Ia transformation du 
Canada en une sociCtC urbaine et industrialisée, øü trouvait peu de place I'agriculteur 
qui assurait sa subsistance. Par ailleurs, l'attitudc de paternalisme tendait plutôt a 
favoriser Ia dépendance qu'à encourager I'initiative. De plus. Ia diversité de dialectes, 
Ia conservation des coutumes traditionnelles et l'isolement dans lea reserves ont retardé 
les lndiens sur Ia voie du progrès national. 

Ces dernières années. Ia politique canadienne a I'Cgard des indiens vise a aider les 
particuliers et les groupes a participer pleinement a Ia vie sociale et economique du 
pays. Depuis, les Indiens ont profité d'un grand nombre de mesures sociales: alloca-
tions familiales, assistance-vieillesse, pensions de vieiltcsse, allocations aux aveugles 
et autres services de bien-étre. On encourage aussi les Indiens a s'occuper de Ia gestion 
de Icurs propres affaires, tout comme Ic fait un gouvernement municipal. 

Aux termes de Ia loi sur les Indiens, les conseils de bande ont des pouvoirs et obliga-
tions analogues a ceux des conseils municipaux. Ils Ctablissent des statuts administratifs 
se rapportant a Icur reserve, comme l'hygiène, Ia rCglementation de Ia circulation. Ic 
maintien de l'ordre, la gestion du gibier et du poisson. les travaux publics et autres. 
us ont aussi Ic pouvoir de prClever des londs pour les besoins de Ia bande au moyen 
de Ia taxation ou de l'attribution de permis. On a encourage tous les conseils de bande 
a prCvoir eux-mCrnes I'affectation des fonds de Ia bande a certaines dCpenses et l'on a 
autorisé plusieurs de ces conseils a administrer leurs propres revenus. En Ontario, les 
conseils de bande administrent leurs propres services d'assistance publique, aux termes 
de Ia lol provinciale, comme Ic font les municipalités. Les conseils de bande manifestent 
ainsi Icur propre initiative et autononhie. 

L'éducation recoit de plus en plus d'attcntion. A Ia fin de Ia Seconde Guerre mondiale, 
Ia faible frequentation scolaire, le taux ClevC des departs de l'Ccole, l'emploi d'insti-
tuteurs non diplOmes. l'insuffisance et Ic dClabrement des locaux étaient autant de 
problènies dans Ic domaine de I'Cducation. L'accroissement considerable de Ia popula-
tion nc faisait qu'aggraver Ia situation. Aujourd'hui, presque tous les enfants dâge 
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scolaire frCquentent l'Ccole. On a construit de nouvelles écoles, remplacC les instituteurs 
non qualifies et surmontC l'obstacle que pose l'apathie des parents. Plus d'enfants 
indiens frequentent I'école plus longtemps et atteignent des niveaux d'instruction plus 
ClevCs. Mais le taux de departs demeure un probléme Cpineux dü aux difficultés linguis-
tiques, influences du milieu, attitudes envers une sociCtC de plus en plus exigeante, 
Ct a l'isolement. 

Partout oü cela est possible, les enfants indiens fréquentent les mémes écoles pro-
vinciales que les autres enfants, et le gouvernement verse les frais de scolarité et sa part 
des installations requises. Tout enfant indien douC peut pousser ses etudes atissi loin 
qu'il Ic desire, mCme a I'université, appuyC, au besoin, par Ic gouvernement fCdCral. 

Formation de dirigeants indiens—Le ministère du Nord canadien Ct des Allaires indien-
nes se rend compte que le progrès des Indiens depend, en majeure partic, de Ia qualité 
de leurs dirigeants, et que ce sont les conseils de bande et les autres organisations locales 
qui sont le plus en mesure d'assumer efficacement cette direction. C'est pourquoi ii a 
demandC aux universités et autres maisons d'enseignement d'instituer des cours de 
formation afin de perfectionner les connaissances et d'instruire les futurs dirigeants 
indiens sur les mCthodes qui leur perrnettront de mieux servir leur peuple. 

Un autre programme, celui du placement des Indiens, vise a aider les lndiens a 
trouver de l'ernploi. Le programme comprend l'enseignerncnt de mCtiers, Ia formation 
professionnelle et l'apprentissage. Les agences locales s'occupent de trouver des emplois 
et ofl'rent des services de conseillers. Dans beaucoup de villes, on a établi des Centres 
d'accueil avec Fappui du gouvernement, afin d'aider les Indiens a faire Ia transition 
de Ia vie rurale a Ia vie urbaine et de leur permettre de se retremper dans une ambiance 
amicale quand ils en ont Ic plus besoin. 

L'expansion rapide de l'industrie fournit de l'emploi a un nombre toujours croissant 
d'Indiens. Cependant, bon nombre habitent encore les regions septentrionales et 
éloignCes, oü l'cmploi rCmunéré est rare et saisonnier; aussi doivent-ils vivre de Ia 
chasse, de Ia péche ou du piégeage. Des programmes conjoints de développement des 
ressources renouvelables en fourrures et autres ont etC mis sur pied a Ia suite d'accords 
avec les provinces intCressCes. Le ministére collabore aux programmes de conservation 
des anirnaux a fourrure et de gestion du gibier et, avec d'autres organismes fédCraux 
et provinciaux, organise des expositions de fourrures pour stimuler les ventes de 
fourrures sauvages au pays et a l'Ctranger. 

Services de santé—Les Indiens, ainsi que les Esquimaux, bénéficient de services mCdi-
caux spéciaux fournis par le ministère de Ia Sante nationale et du Bien-Ctre social. au  
moyen de credits spCciaux. Les soins niCdicaux et de bien-étre sont ainsi mis a Ia 
disposition des membres des bandes qul ne pourraient autrement subvenir a Icurs 
propres besoins. 

On reconnait, en gCnCral, qu'iI faudrait étendre aux Indiens Ic plus grand nombre 
possible de services fCdCraux, provinciaux ou municipaux dont hCnClicient les non-
Indiens. Les services fedéraux de sante et de bien-étre sont offerts aux lndicns comme 
au reste de Ia population. Les services provinciaux ont déjà etC Ctendus aux Indiens et 
aux communautCs indiennes dans plusieurs domaines, dont: hien-étre, aide a l'enfance, 
rCadaptation, développement communautai re, construction de routes et conservation 
des ressources naturelles. Dans le domaine vital de l'éducation, en vertu des accords 
conclus avec Ics commissions scolaires provinciales ou municipales dans tout Ic pays, 
les enfants indiens et non indiens peuvent frequenter les mérnes Ccolcs. 

La collaboration des Indiens, dans les eftorts relatifs au dCvcloppement comniunau-
taire, est de toute importance. La creation des Conseils consultatifs régionaux des 
Indiens et du Conseil consultatif national des Indiens facilite Ia discussion et Ia partici-
pation des intCrcssCs. 
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Intirinicre IdRmlie. 

Heritage culturel 
II ne faut pas négliger l'importance du domaine culturel. Les Indiens désirent que I 'on 
reconnaisse teur heritage culturel. us sont tiers, a juste titre, de leur artisanat, de leurs 
danses Ct de leurs arts traditionnels. Un organisnie special a etC créC pour conservcr et 
encourager des initiatives culturelles et pour entretenir Ia fierté de race Ct I'esprit 
communautaire des Indiens. 

Au moment oa Ia nation canadienne franchit Ic seuil d'un nouveau siècle d'histoire, 
les Indiens, comme les autres Canadiens, malgré leurs differences de race, de languc 
et de culture, peuvent envisager I'avenir avec l'espoir de pouvoir atteindre des objectils 
communs et de rCaliscr leurs aspirations individuelles. 

(R. F. BATTLE) 

LINDIEN ENTRE DEUX MONDES 	 73 



• c 	- 

lot 

.-.,, 	 4 n 

v - 

r 

A, 
p 

Itoc cosmopulitain d prLIIuLI.. olporLallu. Su 	i r 
}urh, t seuudc yule en importance au Canada. Toronto est un grand centre licianuer, 

commercial, manufacturjer et culturel. 

Les deux peuples fondateurs 
Depuis une décennie, au Canada, on appelle frequemment les Francais et les Anglais 
<des deux races fondatricesa. Cette appellation est évidemment trompeuse si l'on con-
sidère que tant Francais qu'Anglais font partie de Ia mëme race caucasienne. Elle est 
trompeuse aussi parce que les premiers habitants du territoire appele aujourd'hui 
Canada étaient des Indiens. Méme avant sa découverte par les Européens, des bandes 
innombrables d'lndiens et d'Esquimaux occupaient le territoire, chacune considérant 
comme sienne une portion du pays. L'expression, <des deux peuples fondateurs 
semble plus appropriée et remplace progressivement I'ancienne appellation. A cette 
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restriction prs, les locutions ules deux peuples fondateurs> ou des deux races fonda-
tricesa sont des expressions appropriées pour rappeler les tentatives faites par les habi-
tants de languc francaise Ct de languc anglaise de Ia moitié septentrionale de I'Amérique 
du Nord britannique pour concilier leurs disparités. Après plus de deux siècles et demi 
de querelles et de conflits, us ont décidé d'adopter une constitution politique destinée 
a sauvegarder les aspirations des deux groupes. 

Au moment on les Canadiens se préparent a célébrer Ic centième anniversaire de 
cet accord, ii semble a propos d'examiner l'histoire de ces deux peuples, depuis le 
moment oü ils ont pose le pied sur le sol nord-amCricain jusqu'aujourd'huu, et d'ana-
lyser les événements qui, aprés les avoir réunis, les ont amenés a chercher un compromis 
qui permette a tous deux de conserver leurs institutions, leur langue et leur culture 
au sein d'un niême Etat. 

On laisse dans I'ombre les hommes,—et ii y en avait plusieurs,—Ies chefs de file 
des deux groupes linguistiques, ainsi que leur role dans les stades les plus importants 
de l'évolution qui aménerait en 1867 Ia Confédération canadienne. Plus souvent que 
ces hommes ne le croyaient, ils étaient le reflet de leur époque. II est difficile de dire 
dans queue mesure us ont influence les événements ou ont etC influences par eux, 
dans quelle mesure us ont crCC de nouvelles structures dans Ia sociCtC canadienne ou 
n'ont etC que le produit des structures qui les prCcCdaient, dans quelle mesure us ont 
orientC le dCveloppenient historique ou ont eux-mémes etC orientCs par Ic passé des 
deux groupes linguistiques auxquels us appartenaient. 

Port historiquc sur Ic Saint-Laurent, Ia vilk de Québec dcmeure. au  Canada, Ic bastion 
de Ia culture francaise. Fondéc par Champlain en 1608, Québec jouit d'un fort com- 

merce d'exportation-importation. 
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Par le Traité de Paris de 1763, Ia France cédait irrévocablement le Canada a Ia 
Grande-Bretagne. Toutes les anciennes possessions francaises situées a l'est du 
Mississippi sur le continent nord-américain, sauf Ia Louisiane, Se trouvaient englobécs 
dans un seul empire britannique s'étendant sans interruption depuis le detroit d'Hudson 
jusqu'au golfe du Mexique. Pour comprendre Ia Ioi Ctablissant la ConfCdCration, qui 
fut adoptée un peu plus de cent ans après, et les rCalités sociales et politiques du 
Canada d'aujourdhui, ii faudrait examiner l'histoire de l'occupation par les Francais 
et les Anglais de toute Ia region située au nord du Rio Grande, depuis les premiers 
débarquements jusqu'aux courants actuels d'immigration. II faudrait aussi se réfCrer 
quelquefois aux rapports de ces deux grandes nations en Europe, car les succès Ct les 
défaites diplomatiques ou militaires de Ia France et de l'Angleterre avaient souvent 
des repercussions en Amérique du Nord. 

A Ia veille du centenaire de Ia ConfCdération, I'attention de plus en plus considerable 
que I'on porte aux rapports entre Canadiens francais et Canadiens de langue anglaise 
et, plus particulièrement, a Ia place des Canad lens francais dans les cadres de Ia 
Confédération, donne l'impression que le Canada est actuellement dans un état de 
crise. La facon dramatique dont on discute du probléme tend a faire oublier que 
jamais depuis que Cartier et Cabot ont revendique chacun une partie du Canada 
pour les rois de France et d'Angleterre, les relations entre les deux groupes ethniques 
n'ont été aussi cordialcs et aussi harmonicuses. 

En effet, le cours de l'histoire avait place ensemble sur Ic continent nord-aniéricain 
deux grands peuples qui, bien que semblables a tant d'Cgards, ou peut-ètre a cause de 
cette similitude, avaient déjà, avant de traverser I'Atlantique, un passé lourd de rivalitCs 
et de conflits. 

Les années ont adouci les caractéres et attCnué les oppositions. Les accommodements 
auxquels nous devons l'état actuel des rapports entre Ics deux groupes ethniques 
s'échelonnent sur trois périodes principales que l'on pourrait designer comme ii suit: 
Ia lutte pour un continent (depuis Ia découverte jusqu'au Traité de Paris en 1763), 
Ia pCriode d'adaptation (de 1763 a Ia Confédération en 1867), et l'édification de Ia 
communauté canadienne (depuis 1867). Chacune de ces périodes a contribué a Ia 
formation dans chaque groupe national d'un ensemble de concepts émotifs et mentaux 
qui sont encore les principaux determinants des relations entre les deux groupes et 
qui influencent fréquemment le gouvernement du pays. 

La lutte pour un continent 
La France avait pris contact avec l'Amérique du Nord bien avant que Jacques Cartier 
cut plantC sa croix sur la pCninsule de GaspC. Les vaisseaux de péche français con-
naissaient les bancs de Terre-Neuve oU Ia morue abondait. Jacques Cartier a cependant 
eu le mCrite de contourner Ia pointe nord-est de Terre-Neuve Ct d'cntrer dans Ic golfe 
Saint-Laurent, revendiquant, Ic 24 juillet 1534, le nouveau pays pour le roi de France. 

Malgré l'importance de ce geste, Ia presence francaise en AmCrique du Nord est 
restée encore quelques années centrée sur les bancs de peche traditionnels et sur les 
eaux découvertes par Cartier. Progressivement, au cours des cinquante annCes qui ont 
suivi, Ia traite des fourrures a amené l'établissement de postes a I'intérieur du continent. 
Afin de conserver leur monopole, les marchands cherchaient a intCresser les colons a 
s'établir prés de leurs postes. La premiere colonie, dont il est fait mention sous le 
régime francais, a été établie en 1598 a l'ile de Sable, a environ 100 mules a l'est de Ia 
Nouvelle-Ecosse, oi Ic marquis de Ia Roche établissait une cinquantaine de colons. 

Plus tard, Champlain organisa un système régulier de colonisation. Grace A ses 
qualitCs d'explorateur et de colonisateur et a I'expérience des 75 années Ccoulées 
depuis Ia plantation de Ia croix a Gaspé, il établit le système d'occupation du territoire 
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qui devait, au cours du siecle suivant, assurer le grand développement des intéréts 
francais en Amérique du Nord et aboutir a l'établissement d'un empire francais 
s'étcndant du Saint-Laurent et des Grands lacs jusqu'aux prairies de I'Ouest et le 
long du Mississippi jusqu'au golfe du Mexique. 

Pendant cc temps-là, l'Angleterre implantait aussi des établissements en Amérique. 
En 1497, cinq ans seulement après Colomb, Jean Cabot, naviguant pour Ic compte 
du roi d'Angleterre, atteignait aussi le continent nord-américain, mais aucuri établis-
sement permanent ne résulta de cc premier contact. Le premier essai sérieux de coloni-
sation anglaise a été tenté en 1578 par Gilbert et Raleigh. Après une série de voyages 
malheureux vers Ic littoral de I'Est, Gilbert atteignit le havre de St-Jean dans l'ile 
de Terre-Neuve et prit possession pernianente de cc pays au nom de Ia reine d'Angle-
terre. Bien que cette premiere tentative ait abouti a un désastre, les autres expeditions 
profitèrcnt de l'expérience. Bientôt, treize colonies s'étaient établies Ic long de Ia 
côte atlantique, tandis qu'ailleurs a Terre-Neuve, sur Ia baie d'Hudson et sur Ia côte 
du Pacifique, de petits noyaux de colonisation anglaise augmentaient I'intérét de 
l'Angleterre a I'égard de I'Amérique. 

Ayant prix pied en Amérique du Nord, Ia France et I'Angleterre essayCrent toutes 
deux de s'y développer aussi vile que possible. Ainsi débutaient prés de 150 ans de 
luttes pour Ia possession de cc vaste continent. Bien qu'iI n'occupât que quelques 
acres d'un domaine presque sans limites, chaque pays Ctait extrCmement maiheureux 
de voir I'autre faire l'acquisition d'un pied carré de plus. La premiCre phase de cette 
lutte se termina en 1763 par Ia signature du Traité de Paris et Ia remise a I'Angleterre 
des intérêts francais au Canada. 

La période d'adaptation 

Après la chute de Québec et de Montréal et Ia signature du Traité de Paris, la Grande-
Bretagne se trouva en possession complete de Ia moitié orientale de I'Amérique du 
Nord. En apparence tout semblait réglé, mais déjà, cependant, Ia colonie nouvellement 
acquise n'était cpas comme les autresa. Après Ia cession du pays a Ia Grande-Bretagne, 
les Canadiens francais se mirent immédiatement a l'ccuvre en vue de conserver Ia 
majeure partic de leurs institutions. Huit des 55 articles de Ia capitulation de Montréal 
ont trait a Ia preservation integrale de I'héritage culturel des colons. 

D'une part, lea Canadiens francais étaient désireux de rCclamer Ia restauration 
aussi complete que possible de leurs institutions tandis que, de son côté, Ic gouverneur 
Carleton était personnellen1ent convaincu que Ia nouvelle colonie ne deviendrait 
loyale envers Ia Couronne britannique que si celle-ci parvenait a gagner Ia confiance 
des habitants. En 1774, l'Acte de Québec rétablissait l'usage des lois civiles francaises 
et confirmait Ic droit a Ia libertC du culte. Cette conduite diplomatique assura Ia 
fidélitC des Canadiens francais a Ia Couronne et, en 1775, ils refusérent de se joindre 
aux treize colonies dans Ia guerre de l'IndCpendance. 

Un des résultats imprévus de Ia revolution amCricaine a ete l'introduction d'une 
nouvelle dimension dans les rapports entre le groupe Irancais et Ic groupe anglais 
de Ia nouvelle colonie. L'émigration des L.oyalistes a change Ia constitution du peuple 
canadien depuis un groupe øü Ia population francaise prédominait a un groupe a 
predominance anglo-saxonne. L'augmentation soudaine de Ia population entraina Ia 
creation de deux nouvelles provinces: Ic Nouveau-Brunswick et Ic Haut-Canada. Ce 
qui iniporte Ic plus, c'est que ces nouveaux venus qui préféraient Ia Ioi britannique 
avaient apporté avec eux mi ensemble de concepts émotifs et intdllectuels qui a caracté-
rise Ic groupe de langue anglaise du Canada comme les colons de Champlain et de 
Talon avaient marqué profondCment Ic groupe francais un siècle auparavant. 
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Naturellement, quand its vinrent s'établir au Canada, les Loyalistes ne furent pas 
satisfaits du régime accordé par l'Acte de Québec aux Canadiens de langue francaise. 
Its n'aimaient pas les lois civiles francaises et its étaient désireux d'obtenir une assemblée 
élue semblable a celle qu'ils avaient connue dans les colonies du Sud. L'Acte constitu-
tionnel de 1791 marqua un nouveau pas dans les rapports entre Ic groupe francais et 
le groupe anglais. Le Haut-Canada fut dote d'un système de lois anglaises, mais Ia 
loi civile francaise continua a régner dans Ic Bas-Canada. En accordant aux provinces 
anglaises le droit d'avoir une assemblCe élue, cet Acte accordait Ic mCme privilege 
aux Canadiens de langue francaise. Ce fut pour ceux-ci Ic commencement d'une 
nouvelle étape vers un gouvernement rcsponsable et autonome. 

La proportion entrc les Canadiens de languc francaise et ceux de langue anglaise 
a change a un rythme encore plus rapide au cours des 50 années qui ont suivi, car on 
adopta des mesures pour favoriser l'immigration d'habitants des lies Britanniques au 
Canada. Entre 1815 et 1850, environ 800,000 personnes quittérent Ia Grande-Bretagne 
pour lAmérique du Nord britannique, soit prCs du double de l'ensemble de Ia popu-
lation des provinces Maritimes et des deux Canadas en 1815. 

Mais les habitants des colonies britanniques commencaient a s'agitcr conime cela 
s'était produit dans les 13 colonies environ 50 ans auparavant. Its désiraient fortement 
leur autonomie politique. Dans le Haut- et Ic Bas-Canada, it y a eu des tentatives 
infructueuses de rebellion armée. On envoya lord Durham au Canada pour étudier 
Ia situation. II recomnianda entre autres choses Ia reunion des deux Canadas. Bien 
qu'il y ait eu des insurrections dans les deux Canadas, lord Durham estimait que, 
dans Ic cas du Bas-Canada, l'importance numérique des Canadiens de langue francaise 
donnait au problénie une dimension diffCrente. D'après lui, l'union aiderait a rCsoudre 
Ia difficultC car, de cette facon, les Canadiens francais seraient en nhinoritC dans Ic 
nouveau gouvernement des provinces unies. II proposait de plus que l'on rende aussi 
rapidement que possible les Canadiens de langue francaise seniblables aux Canadiens 
anglais en contrecarrant l'emploi de Ia langue francaise et en modifiant les lois 
francaises. Bref, lord Durham proposait leur assimilation complete. 

Ses recommandations a ce sujet furent partiellement rejetées. Au contraire, bien 
qu'une assimilation partielle fCit, en effet, un des buts dc i'Acte d'Union, Ia reunion 
des deux Canadas est devcnue un modCle de collaboration entre les deux groupes 
ethniques, modèle qui a souvent etC imitC depuis. Des Ia formation du premier gou-
vernernent, MM. Robert Baldwin et Louis-Hippolyte Lafontaine constatèrent que Ic 
seul moyen de faire adopter leurs vues progressives Ctait de mettre en commun I'appui 
que chacun d'eux recevait de son propre groupc ethnique. Une génCration auparavant, 
un tel geste de cooperation aurait semblC irréalisable; mais, au milieu du dix-neuvième 
siècle, après plus de 200 ans de coexistence sur Ic sol nord-amCricain, les ('anadiens 
d'expression francaise et anglaise, tous sujets britanniques, étaient enfin disposes a 
s'accepter, car ails étaient sur le sol canadien pour y demeurer> et disposes a dCfinir 
des principes de collaboration. Loin de I'assimilation proposée par lord Durham, les 
deux rCformateurs politiques et sociaux formulèrent une politique de coexistence 
amicale et cette formule devait être adoptée plus tard par les deux partenaires 
sir John A. Macdonald et sir Georges-Etienne Cartier. M. Stephen Leacock a résumé 
le travail de MM. Baldwin et Lafontaine dans les termes suivants: 

EtabIir une entente politique réelle entre Ic Canada francais et Ic Canada anglais, 
remplacer Ia lutte constante qui existait entre deux peuples irréconciliables par Ia 
reunion de deux peuples en une seule nation et constituer ainsi dans Ia plus im-
portante des colonies anglaises, un modèle de gouvernement autonome qui serait Ia 
pierre d'assise d'un grand empire, voilà Ic travail qu'ils ont accompli et pour Icquel 
its ont amplement niéritC Ic repos du soir qui vient aprCs un jour de dur Iabeur. 
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Quelque 600 étudiants du Québec, aprés un moi-
pasaé dans des foyers anglophones de t'Ontario. 
dans I'intérêt du bilinguisme et du biculturalisnic, 
echangent leurs impressions a Ia gare d'Otta. 

• 

Lcs engagements intcrnationall\ croissants au 
Canada stimulcnt lenseignenient des langues 

étrangères. 

Pendant que la vie sociale et politique du pays évoluait a son état actuel, des 
événements qui Se déroulaient au sud de Ia frontiêre devaient encore avoir de fortes 
repercussions sur I'histoire du Canada. En effet, vers Ia fin de Ia guerre civile qui 
sévit aux Etats-Unis, it devint evident que les provinces britanniques du Nord étaient 
trés faibles a côtC de Ia grande république américaine. It fallait donc se hater de 
songer serieusement a l'union des cinq provinces britanniques en un seul Etat Ct aux 
possibilitCs d'expansion vers l'Ouest. Les resolutions de Ia Conference de Québec 
de 1864-1865 furent Ia base de Ia fédCration des provinces esquissee dans l'Acte de 
l'AmCrique du Nord britannique de 1867. 

Les Pères de Ia (onfédération insCrérent dans l'Acte de I'Amérique du Nord britan-
nique des dispositions sauvegardant les droits des niinorités sans pour cela sacrifier 
l'unité de Ia nation. On a accordé aux confessions catholique et protestante certaines 
garanties relativenient aux Ccoles séparées. 11 fut entendu que Ia langue francaise et 
Ia langue anglaise seraient toutes les deux employees pour Ia redaction des lois et des 
documents officiels du Parlement du Canada et de Ia Legislature du Québec. On 
garantit I'emploi des deux langues pour les dCbats et pour les plaidoyers faits devant 
les tribunaux du Québec et ceux du Dominion. On dCcréta enfin que le Code civil du 
Québec ne pouvait être modiflC que par Ia LgisIature provinciale. 

Ces precautions dCmontrent bien quelles furent les preoccupations des Péres de Ia 
Confédération. us s'emptoyèrent a grouper plusieurs regions géographiques en un seul 
pays, mais i ts s'efforcCrent surtout d'unir deux peuples a I'intérieur d'une grande 
nation sur des bases d'amitié et de tolerance culturelle. Nous somrnes de nationalité 
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différente, disait Cartier; Si flOUS sommes différents, ce n'est pas pour nous faire Ia 
guerre, niais plutôt pour développer entre nous une same emulation en vue du bien 
commun. > 

11 va de soi qu'il est difficile d'atteindre l'idéal de respect et de tolerance mutuels 
défini par les Péres de Ia Confédération, surtout dans certains domaines qui touchent 
aux réalités de la vie sociale, politique et Cconomique. II semble que Ic nionde n'ait 
pas encore découvert Ia forniule niagique pour en arriver a des relations harmonieuses 
et parfaites entre les groupes cthniques, religieux ou nationaux. 

L'édification d'une communauté canadienne 
Si, au cours de leurs revolutions autour de Ia Terre, les voyageurs de l'espace dis-
cutaient des relations qui existent entre les Ctres humains, us pourraient facilement 
dCcouvrir dans chacun des pays qu'ils survolent, des groupes niinoritaires qui aspirent 
a un épanouissemcnt plus particulier qu'il ne leur est possible actucilement, Ctant 
donné les réalités sociales et politiques dans lesquelles us vivent. Dans certains pays 
ils seraient témoins d'actes d'hostilité ouverte et de repression impitoyable. Dans 
d'autres pays, us verraient des populations qui souffrent dans le silence et dans I'attente. 
Ailleurs, cependant, us constateraient qu'il existe des conditions plus favorables, 
résultat d'un dialogue intelligent qui rnène a des relations plus harmonieuses entre 
les diffCrents groupes. A leur retour sur terre, les voyageurs de l'espace en viendraient 
sUrement a La conclusion que même leur pays n'est pas exempt de ces problèmes et 
qu'il est très malheureux que chaque nation, a Ia minute de vérité, doive admettre 
qu'elle connait des difficultés dans cc domaine. 

Le Canada a dü aussi relever le défi d'un pays oü vivent des peuples d'origines 
différentes. Les problèmes qu'il a di résoudre a cause de sa dualitC culturelle ont donné 
naissance a des caractéristiques distinctes qul se transforment en des liens trés solides 
et unissent les Canadiens entre eux tout en enrichissant leur heritage commun. 

Api-Cs Ic TraitC de Paris de 1763, l'Acte de Québec de 1774, l'Acte constitutionnel 
de 1791, l'Acte d'Union de 1840, 1'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 
et le Statut de Westminster de 1931, le Canada semble sur le point de faire de nou-
veaux changements au système politico-Cconomique au sein duquel ses habitants 
coopêrent et essayent d'atteindre leurs propres ohjectifs sur le continent nord-américain. 

l.a Jeunesse, representee id 
par Les Petits ('hanteurs de 
Granby, chantant a Mont- 
réal. comble Ic vide culturel 
qui existe mire les deux élé- 
ruents anglophone ci franco- 
phone ju jiloven de Ia mu- 
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Les changements qui se produisent dans le domaine social soft souvent difficiles 
a percevoir sauf dans les perspectives de périodes assez longues. II y a eu bien des 
progrs dans les relations entre les groupes anglais et français au Canada depuis Ia 
Confédération. Cependant. Ia période d'adaptation qui a suivi le Traité de Paris n'avait 
pas encore parfaitement réussi a éliminer tous les désaccords et toutes les inimitiés lors 
de I'adoption de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Depuis lors, les relations 
s'améliorent. Plusicurs des changements les plus importants ont quelqucfois óté précé-
des dune période de malaise, ce qui explique peut-étre que certains observateurs 
superuiciels ont trop insisté sur les conflits en oubliant les progrés. Plusieurs des crises 
les plus aiguës n'étaient en fait que des douleurs de croissancea qui ont finalement 
Servi a unifier Ia nation. 

L'amelioration des relations entre le groupe anglais et Ic groupe francais depuis Ia 
fin de la Seconde Guerre mondiale a créé une nouvelle situation grace a laquelle on 
peut espérer des changenients durables. La situation actuelle est encore plus pro-
metteuse depuis que Ia creation d'une Commission royale d'enquCte sur Ic bilinguisme 
et Ic biculturalisme a fourni a tous les Canadiens l'occasion de connaitre les nom-
breuses formes d'associations possibles quand deux groupes s'unissent pour former 
un seul Etat. 

La question des groupes anglais et francais a aujourd'hui de nouvelles dimensions. 
En raison de l'immigration, une partie importante de Ia population n'est ni anglaise 
ni francaise. Bien que l'immigration soit ordinairement une affaire qui dCpende de 
I'individu ou de Ia famille, Ia presence d'un certain nombre de personnes originaires 
d'un méme pays crée un phCnomène social nouveau. Grace aux traditions canadiennes 
de tolerance Ct de respect mutuels, ces nouveaux groupes ethniques se sont créé une 
vie culturelle très intense qui leur est propre, tout en s'intégrant a l'un des deux prin-
cipaux groupes nationaux. 

On peut voir a plusieurs indices que Ia crise récente est en train de se résoudre de 
Ia meme facon que celics des annCes passées. Bien que le rapport final de Ia Com-
mission royale d'enquéte n'ait pas encore été puhlié, plusicurs signes sernblent justifier 
un sentiment d'optimisme. Un nombre croissant de localites du Canada désirent que 
les deux langues officielles soient enseignées aux enfants dans les écoles. En conformité 
avec cette tendance, le gouvernernent fCdéral prend, depuis plusieurs années, des 
mesures d'ordre pratique pour favoriser l'avancement du bilinguisme dans Ia fonction 
publique en vue d'atteindre ainsi son objectif essentiel, qui est de favoriser l'unité 
nationale et de lui donner plus de force en accordant les mémes droits et les mémes 
privileges aux Canadiens d'expression anglaise et francaise. Un secretariat special a 
etC créC pour appliquer Ia politique du gouvcrnement dans ce domaine. 

On pcut observer des tendances semblables a I'égard du bilinguisme dans dautres 
secteurs sociaux ou conimerciaux du Canada. II ne faudrait pas aller jusqu'à dire 
que tout est pour Ic mieux dans Ic meilleur des mondes. II y aura sans aucun doute 
de nouveaux problèmes et d'autres génCrations de Canadiens auront peut-Ctre a 
resoudre des problêmcs que leurs péres croyaient avoir rCsolus. Toutefois, les formules 
emptoyCes pour rCsoudre ces questions devraient fournir des directives efficaces pour 
assurer Ia coexistence pacitique dans un mCme Etat de deux groupes importants qui 
partagent Ia richesse d'un pays presque illimitC avec des reprCsentants des principales 
nations du monde et qui, par leur esprit de comprornis et dentraide, donnent chaque 
jour a l'humanité un exemple de fraternité nationale et de solidarité mondiale. 

(JEAN H. LA6ASS) 
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La mosaIque canadienne 

Au moment de Ia Confédération, le Canada comptait une population de 3,500,000. 
En 1871, le premier recensement après l'acte de Confédération montrait que Ic carac-
tère culturel et ethnique du Canada d'aujourd'hui s'était déjà nettement dessiné. 

Les Francais étaient les plus nombreux (1,082,940 personnes). La colonisation 
remonte a 1605 a Port-Royal (N.-E.) et a 1608, moment de Ia fondation de Québec 
par Champlain. Aujourd'hui, 350 ans plus tard, us se sont répandus dans d'autres 
provinces. On rencontre des groupes francais dans des endroits ëloignès comme 
Windsor (Ont.), oü les Francais se sont établis vers 1750, et Saint-Boniface (Man.) oü 
des colons francais ont commence a cultiver Ia terre en 1818. 

Au moment de Ia ConfCdération les Irlandais étaient deuxième en importance 
(846,000 personnes au recensement de 1871). En 1753, environ Ic tiers de Ia population 
de Terre-Neuve (13,000) était d'origine irlandaise. A Halifax (N.-E.), on comptait 
1,000 Irlandais sur unc population totale de 3,000. Une série de mauvaises récoltes 
en fit venir plusicurs milliers au Haut-C'anada dans les deux ou trois premieres dC-
cennies du XIXe  siècle. En 1826, environ 20,000 Irlandais s'étaient Ctablis dans Ia 
region du lac Erie. De 1823 a 1825 plusieurs groupes importants de pionniers iriandais 
s'établirent dans Ia region de Peterborough, en Ontario, et dans les corntCs de Lanark, 
Renfrew et Carleton. D'autres vinrent du nord de l'lrlande pour s'établir a Prescott, 
Kingston, Cobourg, York (Toronto) et London. D'autres encore étaient Ctablis dans 
les Cantons de l'Est, au Bas-Canada, et dans La region de Rice Lake, comtC de 
Northumberland, au Haut-Canada. 

On dénombrait 706,000 Anglais lors du recensement de 1871. Méme si des groupes 
anglais avaient participé a Ia colonisation de Terre-Neuve, ce nest qu'après Ia prise 
de Québec en 1759 que des commerçants, des traitants et des colons se sont intéressCs 
a La nouvelle colonie. La Revolution américaine, toutefois, fit émigrer plusieurs 
Loyalistes de descendance anglaise vers de nouveaux foyers en Nouvelle-Ecosse, au 
Nouveau-Brunswick, dans les Cantons de l'Est au Quebec, et le long de Ia nyc nord 
du Ileuve Saint-Laurent et du lac Ontario. Les conditions defavorables dans les lIes 
Britanniques après 1875 ont entrainC plusieurs projets d'émigration organisCc, dont 
l'un des plus importants a été I'Ctablissement de petits fermiers a Killarney (Man.) et 
a Saitcoats (Sask.), oi se sont installés des colons anglais et écossais. 

Les Ecossais, au nombre de 549,946 en 1871, avaient essayé de s'établir trés tot 
au Canada. Aprés I'acquisition des colonies par Ia Grande-Bretagne en 1759, les cos-
sais se sont établis au Canada de façon continuelle. En 1763, des terres furent cCdCcs aux 
Fraser Hig/zianders après leur licenciernent. D'autres colonies ont été fondées en fle-du-
Prince-Edouard, en Nouvelle-Ecosse, et au Nouveau-Brunswick. Plusieurs établissements 
écossais ont fait leur apparition dans Ic Haut-Canada entre 1783 et 1850, dont cclui de 
Glengarry, ainsi que celui de nombreuses families a Perth, comlé de Lanark, dans le 
township de MacNab, a Guelph et a Talbot et dans les comtés de Middlesex, Huron et 
Bruce. En 1811, un groupe de pionniers écossais, en route pour Ia rivière Rouge au 
Manitoba, est arrivé a York Factory. 

Outre ies groupes francais et britanniques, le groupe d'origine allenande était le 
plus nombreux a Ia Confédération. Le recensement de 1871 le dénombre a 202,000. 
Quelque 2,000 Allemands sont arrives en Nouvelle-Ecosse entre 1750 et 1752. L'annCe 
suivante, un groupe est arrivé a Lunenburg et y fonda Ic village, qui est devenu 
renommC parmi les pécheries de l'Atlantiquc. La Revolution aménicaine forca plusieurs 
Loyalistes d'origine allemande a s'Ctablir dans les provinces Maritimes et dans Ic 
Haut-Canada, particulièrement dans les comtés de l'est longeant Ic Saint-Laurent et 
dans Ia region qui forme maintenant Ic sud-ouest de I'Ontario. 
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Autres groupes ethniques—La population englobait d'autres groupes ethniques, dont 
les Danois (29,000), les Négres, ou comme le recensenlent les appelait, les Africains> 
(21,000), ainsi que des Gallois, des Suisses, des Italiens, des Espagnols et des Portugais. 
Les Ukrainiens, qui sont devenus le quatrième groupe ethnique en importance au 
Canada, ne sont pas mentionnés dans les rapports du recensement de 1871. us sont 
arrives plus tard. Le recensement mentionne, toutefois, un groupe russo-polonais. 

It y avait déjà un nombre considerable de Chinois concentrés en Colombie-
Britannique. Quoique cette province soit entrée dans Ia ConfédCration en 1871, ii Ctait 
déjà trap tard pour insCrer ces chiffres dans le recensement. Entre 1870 et Ic tournant 
du siècle, les Prairies prirent leur essor grace a I'arrivCe de niilliers d'immigrants 
venant surtout dEurope BientOt, Ics villes des prairies ont fait Icur apparition avec 
toutes les caractCristiques des villes frontières. Des localitCs telles qu'Esterhazy, 
Steinbach, Lettonia et Dnieper, rdflètcnt lorigine des imniigrCs et Icur désir de garder 
un certain lien avec leur ancienne patrie. 

Le premier groupe distinctif qui a profitC des conditions favorables d'Ctablissement 
dans 1'Ouest était celui des Islandais. En 1871, a cause des conditions Cconomiques 
défavorables dans leur pays d'origine, quatre jeunes Islandais sont venus s'établir au 
Wisconsin, suivis de centaines d'autres, dont un groupe de 365 qui a passé par Ia 
Nouvelle-Ecosse en route pour le Wisconsin et qu'on a persuade de s'Ctablir plutôt 
dans l'est du Canada. Quelque tenips après. en 1875, Ia plupart ont émigré sur Ia 
rive ouest du lac Winnipeg, au Manitoba, øü us ont fondé Ia yule de Gimli, qui 
signifie cénacle célestea. Gimli a été Ic premier d'une chaine d'établissements formant 
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Ia colonie de Ia Nouveile-Islande qui, a son tour, est devenue Ia source d'une nouvelle 
vague de migration vers d'autres regions du pays. 

En vrais pionniers, les Islandais se sont répandus dans l'ouest du pays. us ont 
fondé des colonies a Wynyard, Foam Lake, Quill Lake, Calder et Churchbridge 
en Saskatchewan ainsi qu'à Markerville en Alberta. II y avait des families islandaises 
qui viva lent a Vancouver Ct a Victoria, même avant que Ic chemin de fer du Pacifique-
Canadien traverse les montagnes en 1885. La plupart des Islandais se sont établissur 
des terres, bien qu'un grand nombre se soient adonnés a Ia pèche commerciale dans 
le lac Winnipeg øü leurs descendants exercent encore le mêrne métier. 

A partir de 1880, le Canada a accueilhi des niilliers de Juifs destitués qui fuyaient 
Ia persecution et les pogromes dans plusieurs pays européens. La plupart venaient de 
petits villages de Russie, de Lithuanie. de Pologne russe et de certains secteurs de Ia 
Russie blanche et de l'Ukraine; dautrcs sont arrives de Roumanie et de Galicie. 
Avec l'aide de lAssociation pour La colonisation juive, plusieurs d'entre eux se sont 
établis dans des fermes dans I'ouest du pays. Bien que maints Juifs navaient aucune 
experience en agriculture et I'ont abandonnCe après des efforts aussi yams qu'acharnés, 
d'autres y sont restés et leurs descendants de Ia deuxième ou troisième gCnération 
exploitent aujourd'hui les mCmes fermes. Un certain nombre de Juifs se sont aussi 
installés sur des terres dans Fest du Canada. La majorité, toutefois, se trouvait plus 
a l'aise dans les villes et les villages, surtout a Montréal et Toronto, oi ils ont fait 
leurs preuves dans presque tous les doniaines. Le premier dCputC juif au Parlement 
a été M. Henry Nathan, élu en 1871 comme reprCsentant de Victoria après que Ia 
Colombie-Britannique fut entrée dans Ia ConfCdération. 

Dans les annCcs 1870, des colons de Ia Scandinavie ont fait leur apparition en très 
grand nombre au Canada. La plus ancienne colonie danoise, a New Denmark, dans 
Ia vallée du Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, date de 1872. hue comprenait sept 
familIes et dix honimes cClibataires. Dautres parmi les premiers colons se sont établis 
en Ontario, près de London, et au lac Pass, dans Ia region de Port Arthur. 

Les premiers Saédois sont arrives dans le Nord-Ouest en 1811, comme partie de Ia 
colonic de Ia rivière Rouge. Après 1870, beaucoup dentre eux ont atteint les prairies, 
surtout par Ia vole des Etats-Unis. Vers les annCes 1890 de nombreux Norrégiens ont 
émigré au Canada par Ia niême route. us y ont été rejoints par un nonibre trés con-
sidérable de Norvégiens amCricains et se sont répandus dans les prairies jusqu'aux 
ports de pëche de Ia côte ouest qui leur rappelaient tant leurs fjords natals. 

En 1874, un fort groupe de Mennonites russes qui cherchaient a exercer librement leur 
religion, sont arrives dans Ic sud du Manitoba, oi l'on avait mis a leur disposition huit 
townships pour qu'ils s'y établissent. Les nouveaux venus y ont crCé une region agricole 
des plus prospères dont Ic centre principal, a consonnance russe, est Steinbach. Entre 
1874 et 1880 environ 6,000 Mennonites, pour Ia plupart germanophones, se sont 
établis dans Ia nouvelle province. 

A I'époque, Ic moyen de transport le plus commun dans l'Ouest était Ia charrette 
de Ia rivière Rouge, que le journal d'Alexander Henry mentionne pour Ia premiere 
fois en 1801 :cc . . . les hommes vont a La chasse aux bisons avec de petitescharrettes 
basses dont les roues sont taillées d'une seule pièce a même des arbres ayant trois pieds 
de diamètre. Ces chariots conviennent mieux et offrent plus d'avantages que les chevaux; 
et le terrain étant si mou et si plane nous pouvons nous en servir pour aller dans 
n'importe queue direction>>. 

Le trajet aux plaines de l'Ouest était long et pCnible. Beaucoup des premiers colons 
y sont venus par les Etats-Unis. En 1868, Le gouvernement a entrepris Ia construction 
de Ia route Dawson qui allait de Prince Arthur's Landing (aujourd'hui Port Arthur) 
jusqu'à Fort Garry (aujourd'hui Winnipeg). Déjà en 1869, on s'était frayé un chemin 
sur une distance de 48 mules et, en 1870, Ia vole était prolongCe de sept autres mules. 
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Le parcours complet s'étend sur une distance de 433 mules dont seulement 137 par 
terre, et le reste par eau. Toutefois, au cours de Ia premiere année, quelque 600 
immigrants ont parcouru Ia piste pour atteindre les prairies. 

La construction du chemin de fer du Pacifique-Canadien a amené Ia forte immigra-
tion qui a marquC les vingt dernières annCes du siècle. Les travaux, commences en 
188I, ont été poussés rapidement vers l'Ouest, grace aux efforts des immigrants qui ont 
travaillé sans arrét pour poser une moyenne d'environ deux mules et demi de voie 
fcrrCe par jour. Sanford Fleming fait remarquer, dans sa description du troncon de 
Port Arthur a Winnipeg, que ce n'est pas sans sacrifice ni tragédie que ce travail a été 
enfin terminé. Quelques tombes rudirnentaires, ati flanc d'une colline, rapportc-t-il, 
nous rappellent Ia mort violente des pauvres ouvriers qui ont souffert parce qu'on a 
manipuic a Ia légére cet explosif dangercux qu'est Ia nitroglycerine... Au cours des 
cinquante mules que nous avons parcourus, nous avons constaté que plus de trente 
personnes ont perdu Ia vie a cause de cet explosif.a 

Après 1880. plusieurs milliers d'I:aliens sont venus au Canada pour travailler a Ia 
construction du chemin de fer. Au debut, Ia majoritC n'étaient que des immigrants 
itinCrants de I'Italie ou des Etats-Unis qui s'adonnaicnt a des travaux de construction 
l'Ctc pour retourner a Montréal ou franchir Ic frontière au sud l'hiver. Un nombre 
considerable de Finlandais sont aussi venus au Canada pour travailler a Ia construction 
du Pacifique-Canadien, dont plusieurs venaient du Michigan et du Minnesota et 
d'autres d irectement de Finlande. 

Les premiers (Juno/s sont venus de Californie en 1858 lors de Ia découverte de l'or 
dans le Fraser. Les Chinois, comme bien dautres mineurs, ont rCussi plus ou moms 
bien a trouver de l'or et, en 1866, plusieurs avaient abandonné Ia partie et quittC Ic 
pays ou poursuivi d'autres buts. Lors du commencement de Ia construction ferroviaire 
a travers les Rocheuses, les entrepreneurs ont fait venir environ 17,000 coolies chinois 
de Ia province de Kwangtung dans le sud de Ia Chine. Ils sont arrives par voilieret 
par vapeur au port d'Esquimalt. De là, on les a envoyCs par bateau a Yale, China Bar, 
Boston Bar et ailleurs dans Ia vallée du Fraser, oà on les mettait immédiatement au 
travail. 

Le travail Ctait ardu, mais les coolies ont entrevu Ia possibilité de s'enrichir et de 
pouvoir mener une vie luxueuse une fois de retour en Chine. lls I'avaient quittée 
sans aucune intention de s'établir de facon permanente loin de leur pays. us ne 
voyaient pas pourquoi us s'adapteraient au mode de vie d'un pays étranger qu'ils 
quitteraient en temps opportun. Cependant, le travail s'est poursuivi, et ii n'est pas 
exagerC de dire que Ic chemin de fer n'aurait pas etC terminé en 1885 sans l'effort 
torni (table (IC ces travail teurs chinois. 
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L'achèvement du Pacifique-Canadien a ouvert de vastes regions de l'Ouest a Ia 
colonisation. En 1886, grace a l'initiative personnelie du comte Paul Esterhazy, un 
groupe organisé d'immigrants hongrois est arrivé dans l'Ouest, de Ia Pennsylvanie. Us 
se sont vite établis sur des terres car plusieurs avaient fait du travail agricole dans leur 
pays. La premiere colonie de 35 familIes s'est établie a Kaposovar, partie de Ia region 
devenue Ic district d'Esterhazy, dans Ic sud-est de Ia Saskatchewan. Au printemps de 
1888, un groupe venu directement de Hongrie s'est joint a cette colonie. 

A peu près en méme temps, Ia premiere colonie hongroise du Manitoba s'est établie 
a Hun's Valley dansiesmonts Riding. Ce groupe, venu surtout des Etats-Unis, s'est 
adonné aussitôt a Ia culture du blé, a Ia culture maraIchère et a l'élevage du bétail. 
En 1913, les colonies hongroises se sont répandues dans toute Ia Saskatchewan, mais Ia 
plus forte concentration se trouve dans Ia vallée de Ia Qu'Appelle, au nord et au sud 
de Regina, et un peu plus au nord dans Ic district de Prince-Albert. 

En 1884, quatre ferniiers Ichéques et leurs families se sont établis dans le hameau 
de Kolen (region d'Esterhazy). D'autres ont suivi entre 1896 et 1898, et en 1900, 
quatre families tchèques se sont établies sur des terres près d'Edmonton. 

La premiere colonie de Po/onais s'est établie en 1860 a Wilno, dans le comté de 
Renfrew, en Ontario. L'immigration Ctait peu considerable jusqu'aux années 1890, 
lorsqu'un grand nombre de fermiers, surtout de Ia Galicie, ont quitté leur pays a 
cause des conditions économiqucs pour se rendre dans I'Ouest canadien. 

Des mineurs slovaques, employés au debut dans les charbonnages de Ia Pennsylvanie, 
sont venus au Canada en 1885 et 1886. Un autre groupe du Montana s'est établi dans 
Ia region de Lethbridge, en Alberta, tandis que d'autres ont été attires par les houillères 
de Ia Passe du Nid de Corbeau. 

La plupart des immigrants arrivant au Canada pendant ces annécs étaient des 
fermiers cherchant une certaine sCcurité éconornique. La decision des Mormons de 
l'Utah et de l'ldaho avait une origine différente. Depuis quelque temps déjà, us se 
trouvaient engages aux Etats-Unis dans une controverse politique sur Ia question de Ia 
polygamie. 

Finalement, en 1887, Ia dispute précipitait Ia migration du groupe vers Ia pointe sud-
ouest de 1'Alberta. En juin de cette année, 41 colons s'installaient sur des terres, a 
l'emplacement actuel de Ia ville de Cardston. En quatre ans, un magasin général, une 
scierie, un moulin et une fromagerie étaient en exploitation. Une vie religieuse et 
sociale bien organisée ajoutait a Ia stabilité de Ia colonie. (Dans les trois années qui 
suivirent Ia migration, l'Eglise mormone about Ia polygamie comme forme de manage.) 
En plus de leur esprit d'entrepnise et de travail, les Mormons faisaient une contribution 
marquee a l'agriculture de I'Ouest canadien par l'amenagement des réseaux d'irriga-
tion. L'industnie de Ia betterave sucrière a suivi ces aménagernents, représentant ainsi 
un grand apport a I'économie. 

Un signe précurseur d'une migration importante de colons vers I'Ouest canadien 
était l'arrivée, en 1891, de deux paysans aventureux d'Ukraine occidentale, suivis, trois 
ans plus tard, par neuf families qui s'instaliaient près de Star, en Alberta. Ainsi corn-
mencait la migration d' Ukrainiens au Canada, motivée par Ia surpopulation et i'insta-
bilité politique et économique de I'Ukraine. En 1901, leur nombre excCdait 5,000 et Se 
transformait en veritable fleuve humain dans Ia dCcennie suivante alors qu'il atteignait 
75,000. Ces immigrants s'adaptaient rapidement a Ia vie dans les vastes prairies depuis 
le sud du Manitoba jusqu'aux environs d'Edmonton, en Alberta. cLes hommes aux 
vestes de mouton>> comme on les appelait, Se mettaient aussitôt a établir des collec-
tivités caractérisées de huttes en terre battue et d'imposantes eglises a domes multiples. 

Quelques colons liollandais Ctaient arrives au Canada a Ia fin du XV IIJC  siècle et au 
debut du xixe  parmi les Loyalistes venus des Etats-Unis. Mais cc n'est qu'ã l'ou-
verture de I'Ouest canadien qu'a débuté Ic mouvement en groupe de fermiers hol- 
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landais. Les premiers 80 immigrants sont arrives en 1894. En 1901, us Ctaient de plus de 
33,000, dont bon nombre s'Ctablissaient sur les terres de l'Ouest. On dit que c'était les 
cultivateurs hollandais qui avaient introduit Ia culture par bandes dans le sud de 
l'Alberta. Bientôt, des collectivites telles qu'Edam Ct Amsterdam témoignaient de 
l'origine de ces pionniers. 

L'annee 1896 a marqué un jalon de Ia colonisation du Canada. Le gouvernement 
Laurier arrivait au pouvoir avec Clifford Sifton comme ministre de l'lntérieur, et ii se 
dCvouait incessamment a attirer des immigrants. Des contrats etaient conclus avec les 
compagnies de navigation visant le transport des immigrants en provenance des Pays. 
Bas, de Ia Scandinavie, de l'Allemagne, de Ia Russie, de I'Autriche-Hongrie, de Ia 
Finlande, du Luxembourg et de Ia Suisse. Les compagnies recevaient un montant fixe 
pour chaque fermier ou domestique qui s'installait au Canada. 

En trois ans, on voyait déjã les rCsultats du programme. En 1899, après des riégo-
ciations prolongées, un groupe de plus de 7,000 Doukhobors arrivait dans Ia partie 
du Nord-Ouest devenue plus tard Ia Saskatchewan. IN s'installaient prês de Yorkton, 
Thunder Hill et Prince-Albert, dans une region cédée en vertu de Ia loi de l'établis- 
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sement rural. Des Ia premiere année, Ia plupart des families étaient logées et les pre-
miCres récoltes engrangées. 

Presque aussitOt, it s'éievait entre leurs chefs et Ic gouvernement les différends it 
propos de Ia scolarité et Ia proprieté des terres qui devaient envenimer Ia vie des uns 
et des autres pendant des annees. La premiere parade de flu fut organisée en 1903, quand 
un groupe d'extrémistes s'est réuni afin d'organiser une marche sur Yorkton. En 1908, 
6,000 d'entre eux, animés de l'esprit communautaire, avaient déniénagé en Colombie-
Britannique. 

De 1899 jusqu'en 1903, les immigrants venant d'Europe continentale ont été presque 
deux fois plus nombreux que ceux des lies Britanniques. En 1903, l'Autriche, Ia lion-
grie, I'Allemagne et Ia Scandinavie ont contribué chacune pour plus de 12.000 colons. 
Les possibilités d'ëtablissement ne se limitaient cependant pas exclusivement aux 
Européens. 

En 1900, it y avait déjà plus de 4,000 Japonais en Colombie-Britannique. Comme les 
Chinois, les premiers sont venus au Canada pour soulager Ia crise de la main-d'ceuvre 
et comprenaient des cultivateurs, des pêcheurs et des manuvres. D'abord recus a 
bras ouverts a cause de leur contribution a I'Ccononiic en pleiri essor, Ia concentration 
des Japonais a tOt fait de créer ce qu'on a appelé le <problème japonais>, parce que 
teur concurrence se faisait sentir sur les marches locaux de Ia main-d'euvre. Diligents 
Ct entreprenants, les immigrants japonais furent bientôt bien établis dans i'industrie 
de Ia pCche et dans 1agriculture. 

En plus du flot impressionnant d'immigrants européens, britanniques et orientaux au 
debut du siècle, it y eut une affluence considerable dimmigrants des Etats-Unis. En 
fait, entre 1899 et 1904, leur nombre (159,565) ctait considCrablement plus élevé que 
celui des immigrants britanniques (137,036). Les Américains Ctaient surtout des culti-
vateurs d'expéricnce pourvus de capital et de machines agricoles. Its sont devenus 
propriétaircs de fermes Ctenducs, et aussi producteurs d'autrcs richesses. 

Les avantages présentes par le Canada nCtaient pas Cvidents aux seuls étrangers. 
Beaucoup de Canadiens de naissance sont allCs tenter leur chance dans l'Ouest>. De 
fait, plusieurs villes y ont etC peuplCes en grande partie par des migrants de l'Est. Par 
exemple, Gravelbourg (Sask.), a Cté fondée, en 1906, par des cultivateurs quCbCcois 
delangue Irancaise venusdans l'Ouestsousladirectiondel'abbé Louis-Pierre Gravel qui 
a donné son nom a Ia ville. La creation dc deux nouvelles provinces, l'Albcrta et Ia 
Saskatchewan, en 1905, donne une idCe du rythme auquel Ia colonisation s'est accrue. 
Cites et villes florissaient de facon cxtraordinaire. Winnipeg, dont Ia population se 
chifirait par 16,694 en 1884, comptait 136,035 habitants en 1911. Au cours de cette 
année-ci. Vancouver atteignait Ic chiffre de 120,847 habitants. 

Et l'affluence persistait. [a dCcennie 1904-1914 a etC tCmoin de Ia plus grande mimi-
gration qu'on alt janlais vue au Canada. C'est a cette époque que Ia diversité du pays a 
pris son caractère distinctif. Bien que Ia colonisation flit Ia plus forte dans l'Ouest, les 
centres urbains de tout l'Est du pays ont Cgalement accueilli un nombre extraordinaire 
d'immigrants. 

L'arrivCe des premiers Autuichiens coincide avec Ia disparition de I'Empire d'Au-
triche-Hongrie. Un grand nombre d'Autrichiens ruraux ont immigré au Canada après 
1900. Le recensement de 1911 indique déjà Ia presence de 44,000 personnes d'origine 
autrichienne, dont plusieurs établies dans l'Ouest, mais un nombre considerable pré-
féraient Ia vie urbaine. 

Une nouvelle teinte a paru dans Ia mosaIque canadienne en 1907-1909 Iorsque 
4,700 immigrés de I'Inde orientate, presque tous des Sikhs, sont arrives en Colombie-
Britannique. Le groupe comprenait des manceuvres qui trouvCrent de l'emploi dans les 
nombreuses industries en voie de développement sur Ia cOte ouest, notamment celle du 
forestage. 
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L'arrivée, en nombres importants, d'immigrants des pays sud-européens et méditer-
ranéens dont des Arméniens, Bulgares, Croates, Grecques, Libanais, Maltais, Rou-
mains, Serbes, Syriens et Turques, a marquc Ia premiere décennie. Attires par les 
promesses du Nouveau Monde, Ia plupart cherchaient de I'emploi dans les villes. 

Pendant les annCes avant Ia Premiere Guerre mondiale, Ia plupart des immigrants 
ont continue, toutefois, de venir de Ia Grande-Bretagne et des Etats-Unis. Ces deux 
pays ont fourni plus de 1,200.000 immigrants au Canada entre 1910 et 1914, alors que 
l'ensemble des autres pays n'en fournissait que 440,000. 

L'Autriche, Ia Chine, I'Allemagne, 1'Italie, Ia Pologne, Ia Russie, Ia Scandinavie et 
l'Ukraine ont chacune contribué de facon importante a Ia vague d'immigrants arrivde 
aux ports canadiens. Le nombre Ic plus important d'immigrants au cours d'une 
seule annCe (400,870), a été atteint en 1913. 

Le dCclenchement de Ia guerre en 1914 a entraind une forte diminution au chapitre 
de I'immigration. Les entrées en 1916, dont les trois quarts des Etats-Unis, dCpas-
saicnt d'à peine 10 p. 100 celles de 1913. De fait, un certain renversement s'cst produit 
vu que de nombreux immigrants, surtout d'origine britannique, sont retournés en 
Europe pour prendre part au combat. 

La migration après Ia Premiere Guerre mondiale 
le rebut a Ia paix en 1918 a vu se renouveler Ic flot d'immigrants. Cependant, ii n'a 
jarnais atteint les proportions des années d'avant-guerre. II est a souligner qu'en 1919 
Ic groupe chinois (4,333 immigrants) était Ic plus important aprCs les Britanniques et 
les AmCricains. En 1923, on a adopté Ia Ioi sur l'immigration des Chinois. ('ette loi 
a rCduit le nombre des categories admissibles au point que seulement 15 marchands, 
membres du clergC et étudiants ont pu entrer au Canada au cours des 18 annécs sui-
vantes. 

Avant 1918, il n'y avait que peu d'immigrants de Belgique et de France. Mais après 
Ia guerre, Ia situation a un peu change puisqu'un grand nombre de soldats canadiens 
sont revenus accompagnés d'épouses belges ou francaises. Face a I'instabilitC en Europe, 
des agriculteurs et des artisans belges et francais ont décidé d'émigrer au Canada. 

Un des derniers mouvements de groupe causes par des questions religieuses fut 
limmigration, apres Ia guerre, de 50 familIes hutterites du Dakota-Sud dans I'ouest 
du Canada. a Ia suite de prétendues persecutions endurCes comme objecteurs de 
conscience durant Ia guerre. La plupart des Hutterites se sont Ctablis en Alberta et au 
Manitoba øü leur vie commune les a entrainés par Ia suite dans des conflits égalemcnt 
contre l'Etat et leurs concitoyens. 

Les périodes de guerre et de tension se sont toujours traduites par des migrations et 
des déplacernents et la période qui a suivi Ia Premiere Guerre niondiale n'en fait aucune 
exception. Entre 1920 et 1929, plusieurs milliers de personnes sont venues s'Ctablir au 
Canada des pays récemment bouleversés par Ia guerre, ou ronipus par des conflits 
intCrieurs ou d'instahilité Cconomiquc. Durant ces années, plus de 30,000 Finlandais 
sont venus au Canada, Ia plupart s'Ctablissant dans des villes de I'Ontario, de Ia Co-
lombie-Britannique, Ct du Quebec, oü us ont trouvé de l'emploi dans les mines ou 
les foréts. 

Bien des Juifs aussi, notamment originaires de Russie Ct de Pologne, ont fui en Amé-
rique du Nord pour Cchapper aux guerres et persecutions. Citadins pour Ia plupart, us 
trouvaient de l'emploi dans diverses industries, notamment celles du vétement, du 
textile et de Ia fourrure. Avec Ic temps, bon nombre sont devenus entrepreneurs a leur 
propre compte et ont pris une part active aux affaires d'intérét public. II y eut aussi une 
imposante immigration d'Ukrainiens et de Polonais, dont plusieurs ont choisi Ia vie 
urbaine et y ont obtenu de l'emploi dans Ic commerce et I'industrie. 
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La vague de prospérité des années 1920 a aussi attire de nombreux ouvriers italiens 
qui ont trouvé de l'emploi dans Ia construction et I'industrie lourde. 11 n'est pas exagérC 
de dire que presque aucune construction importante, aucun égout ni aucune route 
n'ont etC amenagés sans I'apport des travailleurs italiens au cours de cette période. A 
Ia mCme Cpoque, des artisans allemands ont aussi émigré au Canada oil leur expé-
rience technique et industrielle était très utile. Parmi ce flot d'immigrants, on trouve 
des groupes importants de 1-longrois, de Slovaques, de Yougoslaves et, pour Ia premiere 
fois, un nombre imposant des Lithuaniens, dont prIs de 2,000 sont entrés au Canada en 
1929 et 1930. Au cours de ces mémes annCes, environ 20,000 immigrants danois, norve-
glens et suCdois sont arrives en proportions a peu près egales. 

Quand Ic monde était plongé dans l'angoisse de Ia crise économique en 1930, le 
nombre des immigrants admis au Canada a subi une baisse très sensible. En 1935, 
l'irnmigration en provenance de tous pays a atteint son creux (11,277 personnes) a Ia 
suite d'un décret du conseil approuvé en aoüt 1930 qui limitait lentrée aux épouses ci 
enfants des chefs de famille déjà établis au Canada, ainsi qu'aux agriculteurs dotes 
d'argent suffisant pour se lancer immédiatement dans l'exploitation agricole. 

En mCme tenips, il se passait en Europe des événements qui devaient conduire a Ia 
Seconde Guerre mondiale. Adolf Hitler parlait de Ia race supCrieurea et rCpandait Ia 
terreur dans Ic cceur de millions de personnes. AprCs 1935, de t'Allemagne nazie et des 
regions avoisinantes, commenca I'exode régulier vers d'autres pays, y compris Ic 
Canada, des réfugiCs juifs dont éducateurs, savants, ingénieurs, industriels et autres 
hommes d'initiative qui avaient perdu leurs biens a I'Etat ou qui craignaient pour leur 
propre vie ou celle de leur famille. En 1939 seulement, quelque 1,700 immigrants 
juifs, dont Ia plupart des réfugiCs, arrivCrent au Canada. us se sont Ctablis presque 
exclusivement dans les centres urbains oi un nombre important se sont rattachCs aux 
universités et autres centres intellectuels. 

En 1939, Ic dCclenchement de Ia guerre a de nouveau arrCté pratiquement Ic courant 
des immigrants vers Ic Canada. Le flot ne devait vraiment reprendre qu'à Ia fin des 
hostilitCs en 1945, lorsqu'iI est arrivé des milliers de personnes dCracinées par Ia guerre, 
et dispersées d'un bout a l'autre de I'Europe, et qui ne pouvalent, ou ne voulalent plus 
retourner dans leur pays. 

L'immigration après Ia Seconde Guerre mondiale 

Au cours de l'hiver 1946-1947, Ic premier niouvenient de groupe de l'aprCs-guerre a eu 
lieu lorsqu'environ 4,600 anciens conibattants polonais sont arrives pour commencer 
une vie nouvetle au Canada. La majorité avail servi dans Ia Division polonaise de Ia 
premiCre ArmCe canadienne. 

Bientôt, Ic flot des <personnes dCplacCesa devint un veritable torrent, car cItes cher-
chalent par milliers a quitter une Europe CbranlCe ci incertaine. Les groupes les plus 
importants venaicnt d'Estonie, de Lettonie et de Lithuanie. Ce dCplacement de réfu-
giés se distinguait surtout des autres par Ic fort pourcentage de personnes ayant occupe 
des situations importantes dans leurs domaines respectifs, hommes d'affaires et indus-
triels Cniinents, Cducateurs et savants, membres des professions liberates des deux 
sexes, ainsi que reprCsentants de talent du domaine des arts et professions. 

Pendant cc temps, Ic principal courant d'immigration s'est amorcé en Grande-
Bretagne et en Europe continentale. On a vu aussi arriver un certain nombre de Chinois 
des qu'iI fut permis aux Chinois du Canada de faire venir leurs proches parents. Le 
nombre important d'Espagnols et de Portugais venant principalement des Acores 
témoignait de nouvelles sources d'immigrants. Le nombre de Hollandais, d'ltaliens Ct 
de Grecs a fort augmenté. Bien que les Hollandais, suivant leurs traditions, se soient 
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destinés surtout a l'agriculture, les autres groupes arrives aprés Ia guerre tendaient a se 
concentrer dans tes villes, oü us trouvaient facilement de l'emploi dans Ia construction, 
le commerce ou Ia fabrication. 

AprCs 1951, le nombre d'Allemands immigrant au Canada s'est fort accru. Entre 
1951 et 1960, environ 250,000 Allemands sont arrives, chiffre dépassé seulement par les 
Italiens et les Britanniques. Plusleurs nouveaux venus étaient des travailleurs très 
spCcialisCs, attires au pays par les emplois disponibles dans les industries en plein essor. 

La révolte hongroise de 1956-1957 a cause un accroissement inusitC du nombre 
d'immigrants hongrois au Canada. Au cours d'un seul an après Ia révolte, 35,000 réfu-
gies ont été admis, dont toute Ia faculté ainsi que le corps étudiant de I'Ecole du genie 
forestier de Sopron. La faculté s'est bientôt affiliée a I'Université de La Colombie-
Britannique oà les étudiants ont poursu lvi leurs etudes. 

Depuis dix ans on remarque une augmentation sensible du nombre d'immigrants 
originaires des Antilles. Bien que la majorité soient de jeunes noires embauchées 
comme domestiques au Canada, ou encore des étudiants inscrits a des universités cana-
diennes, un nombre toujours croissant depuis 1960 trouve des emplois ddns d'autres 
domaines de l'économie. 

Une caractéristique frappante de l'immigration des derniCres années est la baisse du 
nombre d'immigrants des pays satellites de 1'U.R.S.S. Pendant des années, de pays tels 
que l'Ukraine et Ia Pologne ont fourni un bon nombre de personnes qul ont beaucoup 
contribué au développement du Canada. Aujourd'hui, le nombre des arrivants des 
pays d'Europe orientale décroit continuellement a mesure que diminuent ces groupes 
nationaux déjà en Europe occidentale. La statistique au chapitre des Ukrainiens 
fournit un exemple frappant: en 1912, 19,222 Ukrainiens sont venus au Canada; 50 
ans plus tard, Ic chiffre n'était que 128. 

Depuis 1945, pIus de 2,500,000 immigrants commencent une nouveLle vie au Canada. 
Ils représentent quelque 60 groupes ethniques, répandus dans toutes Les provinces et 
dans tous les territoires, bien que les plus fortes concentrations soient établies dans les 
grandes villes, surtout Montréal et Toronto. 

Aujourd'hui quelque 27 p.  100 de Ia population du Canada sont d'origine ni fran-
çaise ni anglaise. Plus de 180 publications en 27 langues étrangères paraissent rCgu-
lièrement au Canada. 

Les apports ethniques 
L'apport des peuples indiens a Ia vie courante et a Ia vie culturelle s'est perpétué au 
cours du siècle depuis Ia Confédération, et des générations successives ont prolité des 
connaissances, de l'habileté naturelle, du sens artistique, et de l'expérience de l'indi-
gene. L'influence qu'iI exerce, d'ailleurs, a toujours été beaucoup plus marquee que Ic 
ferait croire sa force numérique. 

A la Confédération, les Francais comptaient déjà 250 ans d'histoire canadienne. us 
avaient perfectionné des connaissances particuliCres a 1'Amérique du Nord, dans 
divers domaines (sculpture, architecture, artisanat, musique et autres). Le role impor-
tant qu'ont jouC Les chefs canadiens-francais dans les débats qui ont précddé L'Union 
des provinces en 1867 témoigne de leur succès dans La constitution d'une société franco-
canadienne. 

Les liens des Canadiens d'origine britannique, comrne ceux d'origine francaise, 
remontent aux debuts de l'histoire de l'Amérique du Nord. Ils avaient apporté au Nou-
veau Monde leur esprit d'attachement aux institutions parlementaires démocratiques, 
leurs connaissances du commerce et de l'industrie et leurs aptitudes a l'organisation 
et Ia mise au point de grands ouvrages d'art. Des 1867, peu de domaines ne comptaient 
pas de représentants anglais, irlandais ou écossais. 
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s'Ctabijr au Canada. 

Avant Ia Confédération, le sort de l'Esquimau ne suscitait que peu d'mtérèt, mais 
cette population allait bientôt jouer un role de premier plan dans l'expansion et Ia 
misc en valeur du Canada. A mesure que l'intérêt aux regions septentrionales aug-
mentait, c'est l'Esquirnau qui a révele les techniques de survie dans les regions arcti-
ques, cc qui a permis aux autres d'y vivre. Plus récemment, l'art esquimau enrichit Ia 
culture canadienne grace a Ia production de sculptures et de gravures. 
Industrie—Au cours des premieres annécs après Ia Confédération les immigrés ont 
beaucoup contribué a Ia misc en valeur et a l'expansion du Canada dans deux prin-
cipaux secteurs,—la colonisation et Ia construction. A cette époque les immigrants de 
l'Europe comprenaient quelqucs commercants et ouvriers spécialisCs, mais Ia majeure 
partie provenait des classes paysannes et ouvrières de Icur ancienne patrie. us ont 
acceptC avec determination, et mCme enthousiasme, les privations, l'isolement et les 
sacrifices nécessaires a I'acquisition d'une parcelle de terrain qui leur appartiendrait 
vraiment pour Ia premiCre fois de Icur vie. C'est dans l'Ouest qu'on a relevé l'expansion 
Ia plus spectaculaire. Là, des colons venant pratiquement de tous les pays d'Europe 
ont concentrC leurs efforts pour fonder de nouvelles villes et de nouveaux villages, 
construire des routes et cultiver de grandes etendues de prairies arables. 

Plusieurs ont trouvé un emploi dans Ia construction lourde, surtout des voles ferrées. 
En quelques années les rails ont traverse Ic Canada d'un ocean a l'autre. Cet exploit 
na etC en grande panic possible que grace aux efforts de milliers d'immigrCs. 

Au seuil du vingtièrne siècle, Ic Canada cut un besoin croissant de travailleurs pour 
construire et exploiter les fabriques. Routes, canaux, ports, barrages et usines furent 
construits et amCnagés. Un vaste reservoir de main-d'ciuvre rCpondait aux besoins. 
Italiens, Allemands, Polonais, Tchèques et Slovaques, Finlandais, Danois, Ukrai-
niens, Hongrois, etc., ont tous contribué aux vastes entreprises qui ont permis au Cana-
da de se reveler une grande nation industrielle et commercante. 

LA MOSAIQUE CANADIENNE 	 93 



Depuis 1946, plus de 2,500,000 immigrés. de tous les coins du monde, sont entrés au 
Canada. L'immigration d'après-guerre représente plus de 12 p.  100 de Ia main-d'oeuvre 
canadienne. Plusieurs exerccnt les métiers qu'exige une économie industrielle en plein 
essor, Ce qui se refléte dans La concentration des immigrés (tans Ia fabrication, con-
centration d'environ 40 P.  100 supérieure a ceile des autres travailleurs canadiens. Au 
chapitre des immigrées, le chiffre est encore plus frappant vu qu'iL dépasse iie 64 p.  100 
celui des autres travailleuses canadiennes. Une forte proportion des immigrants sont 
des artisans dont les spécialités et l'expérience s'orientent vers Ia mécanique et Ia fabri-
cation. Leur concentration dans ces secteurs dépasse de 50 p.  100 Ia nioyenne nationale. 
Dans Ia construction Ieur concentration est encore plus frappante (66 p. 100 au-dessus 
de celle des autres travailleurs canadiens). Le haut degré de spécialisation thins Ic car-
relage et Ia niosaique que possèdent les ouvriers italiens en est un exemple. 

Après Ia Seconde Guerre mondiale, Ic nornbre des immigrants des professions libé-
rales s'est fort accru. Dc fait, plusieurs átaient des réfugiés qui aimaient micux refaire 
leur vie thins un nouveau pays que de rester thins leur patric 011 d'y retourner sous Un 
régime totalitaire. Un grand nombre de ces immigrants des professions libérales rem-
plissent des fonctions dans les institutions de recherche, les universités. les hôpitaux, 
l'industrie, l'administration publique Ct autres institutions publiques et privées, d'un 
bout a l'autre du pays. A titre d'cxemple, on n'a qu'à citer Ic cas du Dr Hans Selye, 
directeur de l'lnstitut de Médecine Expérimentale et de Chirurgie a l'Université de 
Montréal et célèbre dans Ic monde entier par ses etudes sur Ia tension chez I'liomme, ou 
celui du Dr Gerhard Herzberg, directeur de Ia Division de physique pure au Conseil 
national de recherches et autoritC internationale en spectroscopie, science qui traite 
de Ia structure des atonies et des molecules. II y en a naturellement bien d'autres qui 
représentent toute une gamme de domaines scientifiques et autres et qui apportent de 
l'honneur et du prestige au Canada. 

L'esprit d'initiative et l'ingéniosite de maints immigrants se révClent par Ic nombre 
qui ont fondC leurs propres entreprises au Canada. Entre 1950 et 1964, plus de 14,000 
immigrants sont devenus propriCtaires d'entreprises pour lesquelles us ont verse 
quclque 170 millions de dollars. A leur tour, ces entreprises emploient prCs de 59,000 
travailleurs. Sont exclues de ces chiffres, de vastes entreprises telles que l'Alaska Pine 
and Cellulose de Vancouver, Ctablie par LCon Koerner, rCfugié tchCquc. Cette sociCtC 
est Ic plus grand producteur de pate de bois destinCe a l'industrie du textile de Ia pro-
vince, et emploie près de 5.000 travailleurs. 1a Bata Shoe Coinpam' de Batawa (Ontario) 
et Bick's of Canada Ltd., fabricants de marinades, sont également de grandes entre-
prises crCées par des honimes d'affaires avisCs, en quCte de possibilitCs, qui ont fait un 
apport considerable au dCveloppement industriel du Canada. 

II faut aussi mentionner les vastes programmes d'assainissernent qui ont rendu pos-
sible Ia culture de milliers d'arpents de terres indéfrichables. L'aménagement de Holland 
Marsh, prCs de Toronto, par des immigrants hollandais et autres a fait l'objet d'une 
grande publicitC. Les travaux de M. Gerhard Vanden Bussche, imnhigrant beige, a 
Grand Bend (Ont.), et ceux de Pitt Polder, dans Ia vallée du bas Fraser, en Colombie-
Britannique, oi un groupe d'ingCnieurs et de fcrmiers hollandais industrieux a rernis 
en valcur environ 8,000 acres de marécages, sont peut-Ctre iiioins reconnus. 
Apports culturels—Les nouveaux arrives au Canada ont jouC un role d'importance 
Cgale dans Ia vie culturelle du pays. Presque tous les domaines artistiqucs rellCtent 
I'ahondancc de leurs talents, leur experience et leur initiative crCatrice. Par exemple, 
Ic photographe d'une renommCe internationale, M. Yousuf Karsh, a maintenu Ic nom 
du Canada au premier rang pendant plusicurs annécs par ses contributions de marque 
dans son domaine choisi. Ic portrait. Son portrait reniarquable du regrettC sir Winston 
Churchill est connu et admire de tous. NC en ArmCnie, le jeune Karsh a accompagnC 
sa famille au Canada. 
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Ces enfants d'riginc ukrainienne repklII kiirs roles de tletirs djri~ une pick 
printantere a Ottawa. 

Les trois principaux corps de ballet professionnel d'aujourd'hui sont tous redevables 
de leur origine et de leur expansion a l'inspiration et a Ia direction dc danseurs venus 
d'autres pays. Le Royal Winnipeg Ballet a été fondé par Gweneth Lloyd et Celia 
Franca a été Ia premiere dircctrice artistique du Ballet National. Ces deux artistes sont 
originaires de Grande-Bretagne. Ludmilla Chiarieff, fondatrice du corps de ballet le 
plus recent, les Grands ballets canadiens, est d'origine russe. 

Celia Franca est aussi Ia fondatrice de Ia premiere école de ballet du Canada qui 
enseigne les sujets scolaires aussi bien que Ia danse. LEcolc nationale de ballet, a 
Toronto, est Ia premiCre du genre en Amérique du Nord qui soit dircctemcnt affihiCe a 
un corps professionnel, et dejeunes danseurs canadiens de cette école sont sur le point 
de recevoir Icurs diplOmes. 

L'arrivCe de directeurs ci de chanteurs expérimentCs a beaucoup contribuC a I'essor 
de l'opëra au Canada. La Canadian Opera company  dolt son origine aux efforts de 
Arnold Walter, venu d'Autriche en 1937. Le directeur gCnCral actuel est M. Herman 
Geiger-Torel, originairc Cnergique dc l'Alleniagne, qui a fait de l'opCra un Clement 
vivant et respectC de Ia scene artistique canadienne. La mCme chose s'apptiquc aux 
autres branches de Ia musique. Chefs d'orchestre, musiciens et compositeurs, CmigrCs 
au Canada en grand nombre. oft exercC unc influence marquee sur l'expansion du 
domaine musical, surtout A titre d'instructeurs des jeunes Canadiens intCressCs a per-
fectionner leurs connaissances et leur formation. 
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Le théãtre canadien, y conipris ceiui de Ia radio et de Ia télévision, a bénéficié de 
l'apport de comédiens, de directeurs et de dessinateurs expérimentés. Cela s'applique 
surtout aux nouveaux venus de langues francaise et anglaise. L'Ecole nationale de 
Théãtre, qui compte de jeunes cornédiens de premiere classe parmi ses diplômés, a eu 
comme directeur artistique de Ia Section francaise, André Muller et son prédCcesseur 
Jean-Pierre Ronford, tous deux venus de France, et comme directeur de Ia section 
anglaise correspondante, Powys Thomas, originaire du Pays de Galles. 

Le decor de thCâtre au Canada a profité largernent de l'originalitC que lui ont apportée 
des nouveaux venus comme Rudi Dorn d'Autriche et Nicolai Soloviov, de Russie. On 
pourrait ajouter au moms une douzaine de noms a Ia liste. La mCme situation existe 
dans d'autres domaines artistiques. Un nombre impressionnant de peintres, de scuip-
teurs et d'architectes Se sont Ctablis au Canada et leur travail donne une nouvelle im-
pulsion a Ia vie artist ique du pays. L'établissement du Centre artistique Loyola Bonse-
cours a Montréal, en 1965, sous les auspices du College Loyola, et dont Michael 
Milirnan, nouvellement arrivé au Canada, est Ic pcintre resident, en est un exemple. 
Quoiquil suit nC en Grande-Bretagne, Miliman, a exercé son art en Corée en qualitC 
de peintre de guerre attitré des Nations Unies, dans un monastère a Avignon, en France, 
professeur d'art et de decor a I'UniversitC de Tokyo et conseiller artistique auprès du 
gouvernement de Malte. 

Lartisanat prend aujourd'hui de I'envergure au Canada, grace a l'afflux d'artisans 
de l'étranger au cours des dernières annCes. Lors de Ia premiere Exposition nationale 
des Beaux-Arts et de l'artisanat a Ia Galerie nationale dOttawa en 1957, plusieurs 
envois portaient les noms d'immigrants qul font, a l'heure actuelle, intégralement 
partie de Ia collectivitC culturelle du Canada. Plusieurs artisans enseignent aux jeunes 
Canadiens et enrichissent ainsi Ia vie. 

Sports—Il faudrait parler briCvement du rOle que les grotipes ethniques joucnt dans 
les sports au Canada. Entre autres, les Italiens, Polonais et Vkrainiens ont beaucoup 
encourage Ia vogue du football (soccer) au Canada, surtout dans les grandes villes oü 
les Cquipes professioniielles attirent des foules de spectatcurs. Les Cquipes locales 
d'aniateurs sont nombreuses et beaucoup d'entre elles bénéfIcient de I'instruction d'un 
joueur europCen chevronnC qui vit maintenant au Canada. 

L'inlluence des immigrants sur les autres sports ne manque pas de Se faire sentir. 
La plupart des membres du Club de polo aquatique de Toronto sont des athletes hon-
grois établis au Canada. Lc club, Ic plus fort au Canada, a gagné plusieurs tournois 
internationaux. Max Marinko, ancien champion de tennis de table de I'Europe cen-
trale, a gagné presquc tous les tournois qui se jouent au Canada et aux Etats-Unis, y 
conipris Ic championnat senior des Etats-Unis. Dc nouveaux venus d'Allemagne, de 
Finlande, de TchCcoslovaquie et de Suede, ont fait beaucoup pour hausser le niveau de 
Ia gymnastique. Un gymnaste originaire d'Allemagne, Willie Weiler, a gagné trois 
medailles d'or pour Ic Canada aux Jeux pan-américains de 1963. Des escrinleurs autri-
chiens et hongrois sont, dans une grande mesure. a I'origine de I'intérët grandissant 
que les Canadiens portent a leur sport. Le volley-ball connait un regain de popularité 
a Ia suite des tentatives des Ukrainiens et des Baltes pour rCpandre cc sport. 

Cuisine—La cuisine est I'un des domaines les plus agréahles oi Ies groupes ethniques 
exercent unc influence marquee. Depuis quelques annCes. les Canadiens ont appris a 
former des goüts cosmopolites en matière de cuisine, grace a I'ouverture de nombreux 
restaurants italiens, hongrois, grecs, allemands, chinois, autrichiens et japonais et 
autres qui servent toute une gamme de plats exotiques pour plaire au fin gourmet. Les 
cafés Ct les charcuteries ont introduit un ensemble trés vane de mets et de denrées 
apprétés ou non, qui ajoutent du piquant aux repas et au plaisir de vivre. 
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Repartition de la populiition scion lorigirie ethiuque. 
recensementdu Canada 1961 

Bvitannique 7,996,669 PoIonaie 323,517 
Françaiso ..................... 5,540,346 Amérindienne et esqwmaude ...... 220,121 
Allemande ..................... 1,049,599 Juive ............................ 173,344 
Ukrainienne ................... 473,337 Asiatique ........................ 121,753 
Italienne ...................... 450351 Russe ........................... 119,168 
Néertandaise ................... 429,679 Autrea ........................... 953,829 
Scandinave .................... 386.534 
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Immigration au Canada, années civilesl867-1965 

Année 	 Immigrants 	Année 	 Immigrants 	Année 	 Immigrants 

nombre 

1867............... 14,666 
1868............... 12,765 
1869............... 18,630 
1 870 ............... 24,706 
1871 	............... 27,773 
1872............... 36,578 
1873 ............... 50,050 
1874............... 39,373 
1875 ............... 27,382 
1876............... 25,633 
1877............... 27,082 
1878............... 29,807 
1879............... 40,492 
1880............... 38,505 
1881 	............... 47,991 
1882............... 112,458 
1883............... 133,624 
1884............... 103,824 
1885............... 79,169 
1886............... 69,152 
1887............... 84,526 
1888............... 88,766 
1889 ............... 91,600 
1890............... 75,067 
1891 	............... 82,165 
1892............... 30,996 
1893............... 29,633 
1894............... 20,829 
1895............... 18,790 
1896............... 16,835 
1897 ............... 21,716 
1898 ............... 31,900 
1899............... 44,543 

nombre 

1900 .............. 41,681 
1901 .............. 55,747 
1902.............. 89,102 
1903.............. 138,660 
1904 .............. 131,252 
1905 .............. 141,465 
1906 .............. 211,653 
1907.............. 272,409 
1908.............. 143,326 
1909.............. 173,694 
1910.............. 286,839 
1911 	.............. 331,288 
1912.............. 375,756 
1913.............. 400,870 
1914.............. 150,484 
1915.............. 36,665 
1916 ......... ..... 55,914 
1917.............. 72,910 
1918.............. 41,845 
1919.............. 107,698 
1920.............. 138,824 
1921 	.............. 91,728 
1922.............. 64,224 
1923.............. 133,729 
1924.............. 124,164 
1925 .............. 84,907 
1926.............. 135,892 
1927.............. 158,886 
1928.............. 166,783 
1929.............. 164,993 
1930.............. 104,806 
1931 	.............. 27,530 
1932 .............. 20,591 

nombre 

1933............... 14,382 
1934............... 12,476 
1935 ............... 11,277 
1936............... 11 .643 
1937............... 15,101 
1938............... 17,244 
1939............... 16,994 
1940 ............... 11,324 
1941 	............... 9,329 
1942 ............... 7,576 
1943............... 8,504 
1944............... 12,801 
1945............... 22,722 
1946 ............... 71,719 
1947............... 64,127 
1948............... 125,414 
1949............... 95,217 
1950............... 73,912 
1951 	............... 194,391 
1952............... 164,498 
1953............... 168,868 
1954............... 154,227 
1955............... 109,946 
1956............... 164,857 
1957............... 282,164 
1958............... 124,851 
1959............... 106,928 
1960............... 104,111 
1961 	............... 71,689 
1962 ............... 74,586 
1963............... 93,151 
1964 ............... 112,606 
1965............... 146,758 

Population immigrée, selon Ia période d'immigration et Ia province, 
recensement de1961   

Province ou territoire 
Avant 	1931- 	1941 
1930 	1940 	1945 

1946- 	1951- 	1956- 
1950 	1955 	1961 

Terre-Neuve................... 
ile-du- Prince- Edouard.......... 
Nouvelle-Ecosse............... 
Nouveau. Brunswick............ 
Québec........................ 
Ontario........................ 
Manitoba...................... 
Saskatchewan................. 
Alberta........................ 
Colombie-Britannique.......... 
Yukon et Territoires du 

Nord-Ouest ................. 

(nombre) 

	

1,356 	339 	338 	1,317 	1,230 	2,310 

	

1,170 	217 	117 	439 	452 	567 

	

14,752 	2,165 	1,079 	4,434 	5,281 	9,412 

	

10,496 	1,451 	886 	3,184 	2.887 	5,601 

	

121,164 	14,202 	5,321 	38,452 	87,873 	180,422 

	

462,705 	41,959 	15,190 	169.044 	323.528 	448,597 

	

101,758 	4,259 	1,483 	15,925 	21,134 	32,616 

	

116,192 	3,170 	1,034 	8,124 	9,497 	14,459 

	

156,324 	8,446 	2,420 	25,326 	48,263 	58,714 

	

229,790 	11.300 	4,498 	37,296 	65,947 	97.186 

	

1,292 	195 	79 	443 	1,098 	833 

Canada ................... 1,216,999 	87,703 	32,445 	303,984 	567,190 	854,600 1  

'Comprend 3,883 immigrants non répartis. 
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Les divers groupes ethniques du Canada niodcrnc apportent des goats nouveau s a Ia sic 
quotidienne. 

Traditions et coutumes—Les groupes ethniques ont apporté avec eux des traditions 
religieuses et culturelles ainsi que des coutumes qul ont désormais leur place dans 
notre société pluraliste,—telles la Noel des Ukrainiens qui tombe, d'après Ic calendrier 
julien, Ic douzièrne jour après le 25 décembre; Ic jour de Ia Saint-N icolas, Ic 6 décembre, 
que les Hollandais et d'autres groupes fétent scrupuleusement, et enfin le Nouvel An 
chinois qui est une fete trés importante, que les Chinois célèbrent en général en février. 

Tout au long de son histoire, le Canada a éveillé l'imagination des peuples, pour 
lesquels il représentait une terre riche en promesse et en sécurité. Parmi les millions 
d'immigrants qui ont gagné Ie pays, beaucoup espéraient y trouver Ia sécurité économi-
que. D'autres cherchaient Ia liberté religieuse. D'autres encore pensaient surtout aux 
aventures que pouvait leur rCserver Ic Nouveau Monde. Quelle que soit Ia raison de 
leur venue, us ont apporté leurs talents, aptitudes, connaissances et experiences, et ont 
contribué a faire du Canada une nation qui sert d'exemple, et qui, en outre, fait I'envie 
de bien d'autres pays. 

(W. H. AGNEW) 
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La citoyenneté canadienne 
11 y a vingt ans, Ia Ioi sur Ia eitoyenneté canadienne est venue concrétiser l'aspiration 
du Canada a une identité nationale. Entrée en vigucur Ic 1 janvier 1947, cette Ioi 
a mis fin a Ia confusion qui caractérisait jusqu'alors Ic statut des citoyens canadiens. 

Avant I'adoption de Ia loi, personne ne savait au juste ce qu'était un cCanadien>. 
Depuis 1831, alors qu'un décret du Parlernent britannique avait fait de tous les habi-
tants du Canada des sujets britanniques, jusqu'en 1947, oii les Canadiens acquéraient 
Ic droit de s'appeler Canadiensa, plusieurs lois avaient obscurci Ia situation au lieu 
de l'éclairer. Comme le Canada ne pouvait legiferer sur Ia naturalisation qu'à l'inté-
rieur de ses frontières, les étrangers naturalisés au Canada n'étaient pas reconnus 
comme sujets britanniques dans les autres pays. Peu après la Confédération, le Canada 
adopta une loi de naturalisation. 

A la suite de conferences impCriales tenues avant et après Ic debut du siècle, on a 
concédC aux Dominions Ia competence de conférer Ia naturalisation britannique de 
facon qu'elle soit reconnue dans Ic monde entier, mesure qui aboutit a l'adoption 
en Grande-Bretagne, au Canada et, peu après, dans tous les autres Dominions, des 
lois impériales de naturalisation. Cette loi s'appelle au Canada, Loi concernant 1(1 no-
:iona/itè britanniquc', Ia naiuralisation ci ic's c'trange PS)>. 

La pousséc de nationalisme pendant et après Ia Premiere Guerre mondiale et Ia 
confusion qui régnait sur Ic statut national entrainérent en 1921 l'adoption d'une 
loi qui donnait aux Canadiens (nés dans le pays ou naturalisés) le droit de se dire 
nressortissants du Canada>> pour se distinguer des autres sujets britanniques. Après 
que cette loi etit etC votCe, les recueils d'actes législatifs contenaient donc trois lois 
relatives au statut des Canadiens: Ia Loi sur l'immigration, Ia Loi de naturalisation et 
Ia Loi t<des ressortissants du Canadaa. Jusqu'à 1947, ces trois lois régissaient Ic statut 
national des Canadiens résidant au Canada ou ailleurs. 

En 1947, Ia loi sur Ia citoyennetC canadienne classait les citoycns canadiens en deux 
categories: ceux qui sont canadiens de naissance et ceux qui ne le sont pas. Plus 
précisément on dit qu'une personne est canadienne de naissance lorsqu'elle est née 
au pays ou née, en-dehors du pays, d'une personne née au pays. La personne qui 
n'est pas canadienne de naissance est celle qui a etC naturalisCe canadienne ou a qui 
on a accordC Ia citoyenneté canadienne. A cause du grand nombre de sujets britan-
niques rCsidant au Canada, cette definition a Cté Clargie pour conférer automatique-
ment Ia citoyennetC canadienne aux sujets britanniques qui étaient domiciliCs au 
Canada le ier  janvier 1947; a ceux qui, a cette date, y rCsidaient depuis plus de vingt 
ans, et aux Cpouses de citoyens canadiens venues au Canada avant 1947. Des modi-
fications subséquentes vinrent combler les lacunes juridiques. Les citoyens restaient 
officiellement sujcts britanniques. Une modification adoptéc en 1950 introduisit dans 
le mCme sens Ic terme (<citoyens du Commonwealth>. 

Des mesures spCciales ont Cté prises pour s'occuper du nombre record de demandes 
de naturalisation faites après Ia Seconde Guerre mondiale et pour uniformiser les 
procedures de naturalisation. En 1955, on crCait des Cours de citoyennetC canadienne 
a Toronto et a Montréal et par Ia suite a Hamilton, London, Vancouver, Edmonton, 
Winnipeg, Moncton, Ottawa, Calgary, Halifax, Regina et Sudbury, ainsi que des 
bureaux dans d'autres localitCs. Dc plus, dans les regions Cloignées, des personnes 
telles que les officiers de Ia Gendarmerie royale Ct les juges de paix ont recu Ic pouvoir 
de conférer Ia citoyenneté canadienne; outre-mer, certains juges-avocats suppléants 
des Forces arrnées ont recu Ic mCme pouvoir. 

La personne qui demande Ia citoyenneté doit génCralement avoir au moms 21 ans, 
avoir Clu domicile au Canada depuis au moms cinq ans aprés y Ctre entrée légalement 
(sans quitter Ic Canada durant Ia dernière annCe) et doit aussi convaincre une Cour 
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de Ia citoyenneté quelle a satisfait aux exigences de Ia loi sur Ia citoyenneté cana-
dicnne, ci se propose d'avoir de facon permancnte son lieu de domicile au Canada. 
Dc 1947 a 1965, on a accordé Ia citoyenneté canadienne a 114,236 sujcts britanniques 
et a 737,789 autrcs personnes. 

On fête chaquc année Ic jour de Ia Citoyenneté Ic vendredi qui precede Ic congé 
statutaire de Ia reine Victoria. Ce n'est pas un congé officiel. Lejour de Ia Citoyenncté 
a étë créé en 1950; c'est un jour oii les particuliers, les organismes publics et bénévoles 
peuvent marquer, par des cérémonies appropriées, les privileges et les devoirs qui se 
rattachent a Ia citoyenneté canadienne. Comme un ancien niinistre de Ia Citoyenneté 
et de l'Immigration le faisait remarquer: ((La Citoyenneté canadienne est plcine de 
promesses... noire pays a su se défendre a bien des occasions, ses ressources impor-
tantes ont aide les pays sous-développCs, ii n'a jamais menace d'autres pays, mais ii 
agit comme ami et voisiri de tout pays quelle que soil son importance. Nous nous 
souvenons de l'accucil quc Ic Canada a fait a des réfugles et nous savons qu'iI y a 
encore place dans nos caurs et dans notre grand pays pour un très grand nombre de 
personnes. Nous pouvons être fiers d'un pays dont les fondements reposent sur Ia 
liherté, un pays dont Ic gouvernement est stable et bien concu, qul offre a ses ressor-
tissants dexcellentes possibilités économiques et dont I'avenir sera de plus en plus 
enviable...  

.. 
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uQu'est-cc que Ic civisme? demandait ce niinistre. C'est l'obéissance aux lois du 
pays ... c'est prendre une part active dans Ia réalisation des projets de Ia collectivité 
et du pays... c'est faire preuve d'un grand couragc... cest soutenir les bonnes 
causes... c'est le dévouement dans les affaires et dans Ia vie sociale ... cc sont les 
petites attentions de chaque jour, Ia moderation dans les actes et dans les paroles. 
c'est Cviter Ia sCgrCgation et les préjugeS.)> 

Les droits de l'homme et les libcrtCs fondamentales, sans consideration de race, 
d'origine nationale, de couleur, de religion ou de sexe, sont reconnus dans Ia Décla-
ration canadienne des droits qui a recu Ia sanction royale en 1960. Ils comportent: 

a( Le droit de l'individu a Ia vie, a Ia libertC, a Ia sécurité de Ia personne ainsi qu'à 
Ia jouissance de ses biens, et Ic droit de ne s'en voir privC que par l'application 
rc>zulière de Ia loi; 

l 	Ic droit de I'individu a l'égalitC devant Ia loi et a Ia protection de Ia loi; 
C) Ia liberté de religion; 
d Ia liberté de parole; 
cI Ia libertC dc rCunion et d'association, et 
f) Ia libertC de presse. 
I)eux chants populaires reflétent Ic patriotisme des Canadiens et sont des souvenirs 

de Ia ConfédCration que l'on cClèbre d'un bout a l'autre du pays: uThe Maple Leaf 
Forever>> et O, Canadaa. Par coincidence, us ont tous deux des liens avec des fetes 
semblables dans Ic passé. 

((The Maple Leaf Forever>) a paru en 1867, une composition d'Alexander Muir, 
immigrant dorigine écossaise. II marchait quand une feuille d'Crable tomba sur une 
de ses nianches et y resta accrochée. Elle lui fournit I'inspiration pour son poème, que 
sa femme Iui conseilla de mettre en niusique. Nc pouvant trouver un air approprié, 
Muir coniposa l'acconipagncmcnt. Le chant fut bien accueilli du public et est encore 
on souvenir de l'année de Ia Confédération. 

Les paroles de uO, Canada>> sont de l'honorable sir Adolphe Routhier, Ia musique 
est de Calixa Lavallée, et ont etC composCcs en 1880 a l'occasion de Ia visite officielle 

Québec du gouverneur génCral Ic marquis de Lorne et de S.A.R. Ia princesse Louise. 6uelque vingt versions de cet hynine ont Cté publiCes depuis. La version anglaise Ia 
plus populaire, faite par I'hon. R. Stanley Weir a l'occasion du tricentenaire de Québec 
(1908), a eté publiCe officiellement pour Ic Jubilé de dianiant de Ia ConfCdCration, en 
1927. Au moment oii les Canadiens se préparent a fêter Ic centenaire de Ia ConfCdé-
ration aO. Canada>> est considCrC comme on hvmnc national par Ic public ainsi que 
dans les nilieu 011 rcIe I s * .  

1> I I N (ii s\i I'R)N 

* I c 31 Ltilsft- r I)>> k prCi)licI llljrliir 	Ilj.11I llI5FIiC Ill 	iiiIl(ii 	IIC Li ( li,lllilre des cttiii 
manes la. i% de 111011011 gouverneniental sui ant quc Ic Uoiiverncnieii t sOiL aUtOriSC a prendre L0LIIcS 

ks mesures nécessaires pour que sO. Canadin, devicnne Ihymne national du Canada et que sGod 
Sate the Queens en devienne (hymne royal. 
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Agriculture 
A l'époque de Ia Confédération, les cultivateurs du Canada étaient encore relativement 
indépendants et s'occupaient principalement de produire ce dont leurs families avaient 
besoin. Aujourd'hui, us sont agencés dans une structure économique et sociale haute-
ment intégrée on Ia production d'un travailleur agricole répond aux besoins de 33 
personnes, en aliments et en fibres. 

Le present chapitre expose les événements qui ont amené cette transformation et Ia 
situation de l'agriculture canadienne en 1967. 

Au temps de Ia Confédération, I'agriculture procurait du travail a plus de Canadiens 
que toute autre profession. Au recensernent de 1871, 80 P. 100 de Ia population Ctait 
rurale et 20 p.  100 urbaine. En Ontario, i'agriculture comptait 49 p. 100 des travail-
leurs rémunCrés; au Québec, 47 p.  100. Dans ces deux provinces et en Nouvelle-Ecosse 
et au Nouveau-Brunswick, le nombre de personnes employees en agriculture surpassait 
de beaucoup celui de toute autre catégorie de travailleurs. 

En 1871, ii y avait 367,862 fermes d'une superficie de 36,046,401 acres, dent 
17,335,818 en terres défrichées. La valeur des grandes cultures s'établissait a$ 111,116,606. 
Le blé, l'avoine, l'orge, Ic maIs, les ponimes de terre, le foin et le tréfle étaient les prin-
cipales rCcoltes. On comptait 836,743 chevaux, 1,251,209 vaches laitières, 1,373,081 
autres bestiaux, 3,155,509 moutons et 1,366,083 porcs. 

En 1871, les moulins a farine se chiffraient par 951 en Ontario et 810 au Québec. 
Le déclin de l'exploitation farniliale subvenant a ses propres besoins s'était déjà 
manifesté en 1861; Ia Nouvelle-Ecosse comptait 44 tanneries; au Nouveau-Brunswick, 
Ia production de cuir, de sellerie et de chaussures atteignait $750,015; Ia province du 
Canada, en 1867, comptait aussi 20 fabriques de chaussures et 122 filatures de lame. 
L'intérieur de Ia Colombic-Britannique avait, en 1870, 11 petits moulins a farine. 

Les debuts de I'industrie de Ia transformation du lait remontent a 1864 lors de Ia 
construction des premieres fromageries dans I'Ontario et le Québec; Ia premiere a Cte 
une cooperative en Ontario. En 1866, il y avait 60 fabriques dans ce qui est maintenant 
l'Ontario et 12 dans le Québec. En 1867, le Nouveau-Brunswick en comptait une. 
La production industrielle du beurre commençait vers Ia méme époque lorsque le 
produit de Ia ferme ne pouvait plus soutenir Ia concurrence de l'oléomargarine sur Ic 
marché britannique. II y avait 22 beurreries au Canada en 1871. 

En 1871, les principales denrées exportées étaient: blé (1,748,977 boisseaux), farine 
de blé (306,339 barils), avoine (542,386 boisseaux), foin (23,487 tonnes), bacon, 
jambon, épaules et demi-carcasses (103,444 cents livres), beurre (15,439,266 livres) et 
fromage (8,271,439 livres). 

Le commerce d'exportation de bovins vers Ia Grande-Bretagne par le Saint-Laurent, 
l'ete, et par le port d'Halifax, I'hiver, remonte aux années 1870. Durant Ia même 
période, des pommes de Ia vallée d'Annapolis étaient expédiées vers Ia Grande-
Bretagne et des pommes de terre des trois provinces Maritimes étaient expédiées sur 
le marché des Etats-Unis. 

Terres agricoles et mises en valeur 
La superficie des terres agricoles occupées au Canada en 1961 totalisait 172,551,051 
acres, soit un peu moms de 8 p. 100 de Ia superficie globale des terres (2,278,552,320 
acres). Les fermes comprenaient 103,403,426 acres de terres défrichées et 69,147,625 
acres non défrichées. Les terres défrichées comptaient 62,435,534 acres en cultures, 
10,247,896 acres en pâturages, 28,243,386 acres en jachères et 2,476,610 acres servant 
a d'autres fins. En 1961, Ia superficie en fermes était un peu moms du quintuple de 
celle enregistrée en 1871. La plus grande superficie des fermes (174,046,654 acres) a 
été atteinte Iors du recensement de 1951. 
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Outre l'étendue actuclic des fermes, quelque 40 millions d'acres de terres vierges 
pourraient We mises en culture au besoin, en plus des 55 a 60 millions d'acres de 
pâturages naturels. 

La superficie en fermes, par rapport a Ia superficie globale, en terre, vane considé-
rablernent d'une province a I'autre, soit de 683 p. 100 en !le-du-Prince-Edouard a 
2 p. 100 en Colombie-l3ritannique. La Saskatchewan, qui compte 45.7 p. 100 de sa 
superficie en fermes, est au deuxième rang. 

Est du Canada et Colombie-Britannique—L'agriculture dans les provinces Maritinies 
Ct les provinces centrales était déjà florissante au temps de la Confédération. 11 y 
avait 8,859,000 acres en fermes en Nouvelle-Ecosse et au Nouveau-Brunswick en 1871 
et 11,766,000 acres en I891, y compris I'fle-du-Prince-Edouard. Dans les trois pro-
vinces comhinées, Ia supei-flcie était de 9,645,000 en 1931. 

Dans le Québec, en 1871, Ia superlicie en fermes était de 11,026,000 acres. Elle 
s'élevait a 14,444,000 en 1901 et a 18,063.000 acres en 1941. En Ontario, Ia superficie 
étaitde 16,163,000acresen 1871, 21,350,000 acres en 1901 et 22,841,000 acres en 1931. 

La Colombie-Britannique a conserve ses droits sur les terres des son entrée dam Ia 
ConfCdCration en 1871. En 1881, Ia superficie en fermes était de 441,000 acres. Elle 
s'est accrue a 3,542,000 acres en 1931 et a 4,702,000 acres en 1951. 

Les provinces des Prairies—L'addition de 136,500,000 acres a Ia superficie en fermes 
depuis 1867 est une des réussites de I'expansion canadienne. La plus grande partie de 

•Lesdonnaesdes recenscmentsutilisées ici quant au nombredefermesen 1891, 1901 Ct 1911 ont 
etC ajustCcs afin d'Climiner lea petits lopins de moms d'une acre ci qu'clles puissent se comparer C celles 
des recensements subsCquents. 
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cet accroissement s'est produite entre 1870 et 1931, par suite de I'ouverture de Ia region 
des Prairies. Essentiellement, ces rCalisations sont le fruit de Ia ConfCdération et ont 
eté rendues possibles par Ia cession au Dominion du Canada, Ic 8 juin 1870, des terres 
concédées a Ia Compagnie de Ia Baie d'Hudson en vertu d'une charte royale—soit 
approximativement toutes les terres de Ia region agricole des provinces des Prairies. 

Ces réalisations comprennent Ia creation de Ia province du Manitoba et son entrée 
dans le Dominion en 1870, I'adhésion de Ia Colombie-Britannique en 1871, Ia cons-
truction du chemin de fer Pacifique-Canadien durant Ies années 1880 et d'autres che-
mins de fer par Ia suite. Mais ii fallait coloniser Ia region pour mettre en valeur ses 
ressources agricoles. 

En 1872, Ic Parlement adoptait une 101 en vertu de laquelle des concessions (home-
steads) cgratuites d'un quart de section (160 acres) Ctaicnt accordées sur paiement 
d'une redevance de $10 et sur execution de certaines conditions de residence et d'ex-
ploitation. Des dispositions ultérieures ont porte sur I'acquisition de terres addition-
nelles, par exemple, une (<concession achetée>> de 640 acres, un droit de <<prCemption 
d'un quart de section contiguë a Ia concession (1874) et les concessions provisoires 
accordées aux anciens combattants. 

La colonisation a etC soumise it certaines restrictions. Une superficie de 7,031,257 
acres dans Ia <<zone fertile'> Ctait attribuCe a Ia Compagnie de Ia Baie d'Hudson en 
compensation particile de I'abandon des terres qu'elIe avait obtenues en vertu de sa 
charte. Les cheniins de fer recevaient en octroi 31,784.610 acres de terres les mieux 
situées et quelque 9,353,250 acres Ctaient destinCes aux écoles. 

Sous Ic régime de I'Administration des terres fédérales, de 1870 a 1930, quelque 
59,777,460 acres de terres ont etC concCdCcs. Lcs concessions de preemption, les con-
cessions provisoires accordées aux anciens combattants et les concessions achetCes 
ont rCpondu pour 16.116,563 acres; les ventes de terres des chemins de fer, de Ia Corn-
pagnie de Ia Baie d'I-ludson et des Ccoles, 48,169,117 acres; soit un total de 124,063,140 
acres. 

Les inscriptions nettes de concessions (200,428) et les ventes de terres par les corn-
pagnies de chernins de fer et Ia Compagnie de Ia Baie d'Hudson (14,615,948 acres) 
ont etC les plus fortes durant Ia dCcennie 1902-1911. La colonisation d'une telle super-
ficie n'aurait pas pu étre réalisCe au rythme voulu par l'accroissement normal de Ia 
population au temps de Ia ConfédCration. II fallait des millions d'immigrants et une 
attention spéciale aux besoins d'une telle colonisation. Durant Ia période 1902-1911, 
1,919,688 immigrants sont arrives. 
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La colonisation des provinces des Prairies a été onércuse. Les documents portent 
a 98,997.800 acres Ia superficie des concessions primitives jusqu'en 1927; cependant, 
Ia superficie globale effectivement concédée sous ce régime par Ic Dominion jusqu'en 
1930 n'a été que de 59,777,460 acres. La difference représente les rCvocations entrainant 
des pertes de capitaux et d'efforts humains. 

Dans une colonisation de cette envergure et dans l'empressement a obtenir des terres, 
ii était peut-étre inevitable que certaines regions impropres a Ia culture fussent choisies, 
vu Ia pénurie de renseignements sur les sols et les conditions clirnatiques. Par Ia suite, 
unc panic de ces terres ont dQ We transformées en pãturages permanents. 

Jusqu'en 1930. Ia colonisation des provinces des Prairies et les programmes connexes 
d'immigration rclevaient du gouvernement fCdCral. Cette année-là, les terres inalié-
nCes ont etC refuses aux provinces, et, depuis lors, chacune determine son propre 
programme de colonisation. Les possibilitCs agricoles des terres sont maintenant 
étudiCes. Bien que Ia colonisation soit limitée, le Manitoba vend les terres de Ia 
Couronne, Ia Saskatchewan les Ioue Ct I'Alberta les loue ou les vend. Dune facon 
gCnCrale, les uniiés mesurent actuellemcnt 320 acres. Dans Ia Saskatchewan, Ic prix 
de location est base sur Ia productivitC du sol. 

Dans les provinces des Prairies, Ia superficie en fermes s'cst accrue de 2,698.000 
acres en 1881 a 109,738,000 acres en 1931. et s'Ctablissait a 129,814,122 acres en 1961. 
L'accroissement de 1931 a 1961 a été rCalisC sous Ic régime provincial d'adnuinistra-
tion des terres. 
Régime fancier: Québec—Le système seigneurial a été introduit en Nouvelle-France, 
Ic Québec daujourd'hui, par les Francais, au cours du XVIIC siècle. II prCvoyait 
I'octroi de terres aux seigncurs qui s'engageaient a Ies coloniser. Le régime Ctait 
effectivement unc forme d'affermage permanent comportant certains droits et obli-
gations. Plusicurs seigneurs ont vendu leurs propriétCs aprCs 1760, mais Ics seigneuries 
ont continue d'exister en nombre dCcroissant et avec certaines moditications jus-
qu'en 1935. 

Sous Ic régime britannique, en Acadie aprés 1713 et en Nouvelle-France aprCs 1763. 
Ic droit de proprietC, ou Lane tormule s'en approchant. a Cté instaurC et ii est devcnu Ic 
régime foncier dominant Ct souhaité. En 1871, 326.160 fermes Ctaient exploitCes par 
les propriCtaires, 39.583 par des locataires et 2,119 par des rCgisseurs ou des employcurs. 
Depuis, Ia proportion des locataires vane d'environ 6 a 13 p. 100; dIe a Cté Ia plus 
ClevCc en 1941 et Ia plus laible en 1961. 

Ic changement le plus important dans Ic mode doccupation s'est produit dans Ia 
catCgorie des mi-propriCtaires - mi-locataires, passant de 4.4 p.  100 en 1901 a 20.8 p. 
100 en 1961, alors que 42 p.  100 de Ia superficie globale en lermes Ctaient exploitCs sous 
cc mode d'oecupation. Le pourcentage a variC considCrablement d'une province a 
l'autre, soit 52.2 p. 100 en Saskatchewan, 12.5 p.  100 a Terre-Neuve et seulement 
9.4 p. 10() au Québec. 

La tendance vers Ia categoric des mi-propriCtaires - mi-locataires semble reflCter 
Ics pressions économiqucs exigeant I'exploitation a vaste Cchellc et a bon marché. 
Les variations entre provinces et regions laissent supposer que certains genres de 
fermcs peuvent ditlIcilement s'adapter a l'Cquipcment et aux techniques nCcessaires a 
dc tellcs exploitations. Les fermes exploitCcs par des rCgisseurs ou des employCs n'ont 
jamais reprCsentC tine proportion importantc du total ati Canada; on n'en comptait 
que 2.396 en 1961. 

Grandeur des fermes 
En 1871. Ia superlicie moyenne des fernies Ctait de 97.9 acres, dont 47.1 en terres 
dCfrichCes. En 1931, Ia superficie était passed a 223.9 acres, dont 117.6 en terres défri- 
chées. En 1961, les chiffres comparables Ctaient de 358.8 et 215.0. Aujoundhui, une 
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Le village tie Riceton, situé dans les Grandes 
plaincs dc Regina, est une oasis au cur de 
millicrs d'acres de cultures. En 1966, Ia rCcolte 
de Ia Saskatchewan s'Ctablit a environ 540 

millions de boisseaux de blC. 
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Lin 1966, Ia recolte tie We dana Jes Prairies, ia 
grandc region cCrCaliCre du Canada, s'établtt 
a environ 820 millions de boisseaux. La 
moissonneuse-batteuse modernc permet au 
cultivateur de faucher de plus qrandes 
surfaces avec un minimum de main-d muvre. 
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Lea champs de cCrCales aux alentours de Gray (Sask.) sont une image dc prospCritC. 

ferme est plus de trois fois et dernie plus grande en superficie, et plus encore en terres 
défrichées, qu'une ferme du temps de Ia Confédération. 

La superficie vane considérablernent d'une province a l'autre. En 1961, prés de 90 p. 
100 des fermes a Terre-Neuve comptaient moms de 70 acres par ferme. Dans les trois 
autres provinces de l'Atlantique, en Ontario et au Québec, Ia plupart des fermes 
mesuraient de 70 a 129 acres. Dans les provinces des Prairies, les fermes de 240 a 399 
acres étaient Ics plus nombreuses. En Colombie-Britannique, les deux tiers des fermes 
mesuraient moms de 70 acres. 
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La classification Ia plus révélatrice est probablernent celle qui est basée sur Ia valeur 
des produits vendus. Au recensement de 1961, toutes les fermes qui avaient vendu des 
produits agricoles pour une valeur de $1,200 ou plus ont été classées fcrmes commer-
cialesa. Elles Sc chiffraient par 353,293 (soit un peu moms des trois quarts des 480,903 
fermes dénombrécs) et dont 140,260 avaient déclaré une production d'au moms $5,000. 

Plus du tiers de toutes les fermes de I'Ontario, de Ia Saskatchewan et de l'Alberta 
ont été classées dans cette categoric de $5,000 et plus. Le Manitoba Ct Ia Colombie-
Britannique viennent ensuite avec 28 et 26 p. 100 respectivement. Dans le Québec 
et les quatre provinces de I'Atlantique, moms de 20 p. 100 des fermes avaicnt vendu 
pour $5,000 ou plus des produits agricoles. 

A I'unc extrCrnitC, on compte 9,507 fermes, dont Ia moitiC en Ontario, qui ont donnC 
pour $25,000 ou plus de produits, et a l'autre. 127,610 petites ferrnes, a temps partiel 
ou résidentielles dont Ia valeur des produits a été inférleure a $1,200. 

Structure financière et facilités de credit 
Le recensement de 1901 révéle que Ia valeur en capital de toutes les fermes du Canada 
a cette époque s'élevait a $1,787,102,630. En 1961, Ia valeur était de $13,171,221,700. 
La valeur en capital par ferme était de $3,497 en 1901 et de $27,388 en 1961. En 1961, 
185,519 fermes, soit plus du tiers, avaient une valeur en capital dépassant $24,950 par 
ferme. La moyennc des 353,293 fermes commerciales, c.-à-d. fermes ayant vendu pour 
une valeur de $1,200 ou plus de produits durant I'année, était de $32,907. 

Les frais d'exploitation ont également augmentC considérablement. En 1931, les 
dCpenses en Ioyer, impôts, main-d'ceuvre, provendes Ct semences étaient de $314 par 
ferme; en 1961, Ia moyenne était de 51,624. Les frais globaux d'cxploitation et d'amor-
tissement ont Cté estimes a $1,979,757,000 en 1961, soit environ $4,100 par ferme. 

Avant Ia Confédération, les besoins de I'agriculture en capitaux étaient en grande 
partie comblés par les cultivateurs eux-mCmes, aides, en partie, d'autres personnes 
y compris les marchands. Les sOciétés de prêt ont fait leur apparition peu avant Ia 
ConfCdération, suivies des compagnies de fiducie et d'assurances. Leurs operations ont 
été importantes, particuliêrement dans l'Ouest, jusqu'aux années 1930. Durant cette 
période, Ia sécheresse, Ia crise éconornique et les lois sur Ic réglement des dettes ont 
virtuellernent éliminé ces compagnies du domaine du credit agricole. En 1936, ces 
organismes dCtenaient des hypothêques et des contrats de vente d'une valeur de 
$159,222,961. 

Afin d'accroitre les fonds pretables et de réduire les taux d'intérCt que beaucoup 
jugeaient excessifs, particulièrement dans I'Ouest, Ia plupart des gouvernements pro-
vinciaux ont crCé un Office de credit agricole durant Ia période 1912-1922. Ces orga-
nismes ont aussi subi les effets de Ia sécheresse et de Ia crise. Certains ont cessé de 
préter durant les années 1920; d'autres se sont retires lors de l'intervention du gouver-
nement fédéral dans cc domaine. Ces organismes avaient prété $92,620,233 au cours 
de leur existence. 

En 1929, Ic gouvernement fédéral instituait Ia Commission du prêt agricole canadien 
dont l'activité s'est éventuellement étendue a toutes les provinces. Les préts sur pre-
mière hypothèque portaient intérét a 5 p. 100 et les préts consentis par Ia Commission 
se sont chiffrCs par $168,905,335 au cours de 30 ans. 

voIution depuis Ia Seconde Guerre mondiale 
L'établissement agricole des anciens cornbattants de Ia Seconde Guerre mondiale et 
de Ia guerre de Corée a constitué une entreprise d'envergure. Quelque 29,951 anciens 
combattants ont etC Ctablis sur des fermes et 53,153 sur de petits lopins de terre. Les 
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dépenses atteignaient $546,582,978 a Ia fin de 1963. Vu l'évolution agricole, le prêt 
maximum a été porte a $40,000 afin d'encourager l'aménagement des fermes familiales 
en entreprises rentables. 

Le besoin de préts a moyen terme pour financer Ia construction de bãtiments de 
ferme, l'électrification, Ia construction de clotures, le drainage et l'achat d'équipement 
et d'animaux a été a l'origine de Ia loi sur les prêts destinés aux ameliorations agricoles 
en 1945. Elle autorise le gouvernement fédCral a protéger les banques contre les pertes 
sur les prêts consentis aux cultivateurs pour ces fins Ct SOUS certaines conditions. Au 
cours de ces derniêres années, des préts pour plus de 100 millions de dollars, a 5 p.  100 
d'intérêt, ont été accordés par année en vertu de cette Ioi. 

Durant les années 1950, les gouvernements provinciaux se sont de nouveau occupés 
du credit agricole, ou its ont revise les lois existantes. L'établissement des fils de culti-
vateurs sur des fermes, le remembrement des fermes en entreprises rentables, le défri-
chenient et l'expansion des troupeaux comptent parmi les fins envisagées. 

En 1959, une nouvclle loi fédCrale a remplacé Ia Commission du prêt agricole 
cariadien par Ia SociCté du credit agricole. La Société peut préter jusqu'à concurrence 
de 75 p.  100 de lévaluation de Ia ferme, y compris les bâtiments, ou $40,000, soit le 
moindre des deux montants. En vertu d'une deuxième disposition, lorsque l'emprun-
teur accepte Ia surveillance de son exploitation durant un temps donné, le prêt peut 
Ctre porte a 75 p.  100 de Ia valeur Ctablie de Ia terre, des bâtiments, de l'équipement 
et du cheptel ou $55,000, soit le moindre des deux montants. Les prêts accordés 
chaque année sont passes de $35,840,882 en 1959-1960 a $139,750,639 en 1964-1965. 

11 est d'usage que les banques a charte, les marchands locaux, les manufacturiers 
de machines agricoles, les fabricants d'aliments pour les animaux et d'engrais, les syn-
dicats de credit et les compagnies pétrolières pourvoient aux besoins de credit a court 
terme, principalement pour financer les operations courantes. 

Selon les estimations, Ic credit agricole échu en 1961 totalisait $1,802,500,000, soit 
une dette de 13.7 p.  100 de Ia valeur des biens agricoles ($13,171,221,700 au recense-
ment de 1961). La dette it long terme reprCsentait 45.7 p.  100 du total, celle a moyen 
terme 14.4 p.  100, et celle a court terme 39.9 p.  100. 

Conservation du sol et des eaux 
Intre 1891 et les dernières annécs 1930, les provinces des Prairies ont éprouvé 
plusieurs périodes de précipitations inférieures a Ia normale, surtout celles des annCes 
1917-1920 et 1929-1938. La sCcheresse, les sauterelles et l'érosion se sont rCpercutées 
sur l'agriculture des Prairies et se sont fait sentir dans toute l'économie. 
Rétablissement agricole des Prairies—La Ioi sur le rétablissement agricole des Prairies, 
adoptée par le Parlement en 1935, est l'une des mesures prises pour remédier a Ia 
situation. Au debut, Ia loi prévoyait urie aide visant Ia conservation et l'assainissement 
des ressources en terre et en eau dans les provinces du Manitoba, de Ia Saskatchewan 
et de l'Alberta, et plus tard, dans Ia Colombie-Britannique. 

L'Admini st ration du rétablissement agricole des Prairies (A.R.A.P.) a construit 
76,732 fosses-réservoirs, 9,416 barrages et 4,732 ouvrages d'irrigation. Elle a amenagé 
et exploite 75 pãturages collectifs ainsi que 20 grandes entreprises d'irrigation et 
demmagasinage des eaux. L'entreprise de Ia Saskatchewan-Sud, fInancée conjointe-
ment par le gouvernement federal et celui de Ia Saskatchewan, permettra d'irriguer 
500,000 acres et fournira 475,000 kWh d'énergie. Une grande partie de ce programme 
est exécutée avec Ia collaboration des ministCres provinciaux dc l'Agriculture, parti-
culiêrement les paturages collectifs en Saskatchewan, les entreprises d'irrigation et 
de lutte contre les inondations en Alberta, les travaux d'amCnagement des cours d'eau 
et de lutte contre les inondations au Manitoba et les travaux d'irrigation en Colom-
bie-Britannique. 
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Outre I'A.R.A.P., dautres services fédé- 	=- 	 - - 	 - 
raux. provinciaux et universitaires ont effec- 
tue dcs rechercheset des experiences dans  

egakmentaecnfabriquantdesmachines 
agricoics plus appropriées. Tous ces tra- 
vaux ont permis daccroitrc considerable- 	- 
ment les connaissances en arido-culture. 	 . 
On croit maintenant que, grace aux pra- 
tiqucs recommandCes, les cultivateurs pour- 	 - 
ront maintenir Ia production a un nivcau 
supCrieur a celui des années prCcCdentes, 	 -- 
mCrne en tenips de sCcheresse. 
Utilisation des terrains marécageux—Depuis 1948, le progi'tiiuiie tLssLIiiisserncnt 
s'étend aux terrains marécageux arrachCs a Ia mer dans les provinces Maritimes. Les 
terres protCgCcs par des digues, surtout dans Ia region de Ia baie de Fundy, dont 
certaines remontcnt au Régime francais du xvIle  siècle, avaient besoin des travaux 
de restauration. Dautres terres se prétaient a cet aménagement. En vertu de ce pro-
gramme fCdCral-provincial. quelque 81,000 acres dans 123 regions ont eté protegees 
par 250 milks de digues et 437 aboiteaux. 
Irrigation—En Alberta, l'irrigation remonte aux années 1890, alors que des particuliers 
avaient entrepris des travaux. Les entreprises collectives datent de 1901. Le gouver -
nement fCdéral a encourage I'irrigation, niais avant I'adoption de Ia loi sur Ic rCta-
blissernent agricole des Prairies en 1935, il n'y avait aucune participation lInancière. 
L'Alherta comptait alors 400,000 acres sous irrigation. La province determine I'aIlo-
cation des eaux et dirige les travaux de construction de plusieurs entreprises. Une 
grande partic des travaux sont effectués avec Ia collaboration de I'A.R.A.P. En 1960, 
ii y avait 545.348 acres sous irrigation rCparties dans 14 districts. Les recettes brutes 
des terres irriguées s'Clevaient a 30 millions de dollars. 

La mCme annéc. Ia Colombie-Britannique faisait rapport de 44 grandes entreprises 
d'une superficie de 218.000 acres sous irrigation et d'un potentiel de 400,000 acres. 
Les trois quarts de Ia superficie irriguée comprenaicnt des entreprises individuelles et 
les projets d'envergure, Ic reste. En 1961, Ia Saskatchewan comptait 46 districts. d'une 
superlicic de 203,749 acres. Quelque 54 entreprises Ctaient en voie d'exCcution et les 
relesCs topographiques portaient sur 440,289 acres. 
Aufres aspects de Ia conseration—Outre les programmes d'A.R.A.P. et autres déjà 
nientionnes, toutes les provinces favorisent Ia conservation du sol Ct des eaux. Le 
drainage, l'assainissement et le dCfrichement des terres, et autres amCnagements 
bCnCficicnt de Iaidc provinciale. La classification des sols et de leur valeur écononhique 
a facilitC Ia rCalisation de ces projets et permis une meilleure utilisation des terres. 

Des projets a fins multiples, combinant Ia conservation du sol et des eaux a IamCna-
gement des ressources hydrauliques, Ia prevention des inondations, le reboisement 
et les travaux a des fins récrCatives recoivent une attention particulière. L'Ontario a 
mis sur pied un vaste programme dont plusieurs projcts sont admissibles a une aide 
féderale en vertu de Ia loi canadienne sur laide a Ia conservation des eaux. 

Commercialisation des produits agricoles 

L'accroissement de Ia population depuis Ia ConfCdCration, et les progrés dans les 
domaines des transports, des communications et de Ia réfrigération ont pernlis it l'agri- 
culture de se diversifier et dc s'Ctcndrc avec vigueur dans des regions o Ic climat et Ic 
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sol favorisaicnt l'exploitation spêcialisée. Pendant un certain temps, le blé et les bovins 
ont dominé dans les plaines de I'Ouest, mais par Ia suite, Ia spécialisation s'est déve-
Ioppée et s'est manifestée dans de nouveaux dornaines. Parallêlement, l'entreprise 
privée Ct Ics cooperatives Se sont occupées d'organiser des services de commerciali-
sation (installations de stockage et d'expédition, entrepôts, établissements de trans-
formation et de fabrication, parcs a bestiaux, bourses de céréales et de bestiaux, 
installations portuaires et de tête de ligne) qui ont surgi dans des centaines de centres 
partout au Canada, depuis les ports des Grands lacs, jusqu'à Ia bale d'Hudson, et 
de Ia Voie maritime du Saint-Laurent aux cOtes de l'Atlantique et du Pacifique. 

La construction de 5,226 élCvateurs régionaux autorisCs d'une capacité de 367 mil-
lions de boisseaux et de 101 élévateurs ternhinaux, élévateurs de meunerie et autres 
dans l'Est du pays, d'une capacité totale de 277 millions de boisseaux donne une idée 
de l'arnpleur de ce mouvement. Pour Ia commercialisation des bestiaux, on compte 
dix parcs publics a bestiaux et 67 agences de vente et commerçants sous surveillance 
fédérale, ainsi que quelque 200 centres de vente a l'enchère, 317 établissements de pré-
paration de Ia viande sous inspection fédérale et environ 1,200 autres établissements 
de transformation. 

Les établissements d'emballage de fruits et de legumes, les Ctablissenients de trans-
formation du lait et les installations de vente de Ia lame, du tabac, des graines oléa-
gineuses et d'autres produits, se chiffrent par centaines. En 1963, Ia manutention des 
denrées périssables se rCpartissait entre 3,114 entrepots frigoriflés commerciaux d'une 
capacité globale de 148 millions de pieds cubes. 

Commercialisation cooperative—Au temps de Ia Confédération, des fromageries coopé-
ratives étaient organisées en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick Ct en Nou-
velle-Ecosse. Des beurreries cooperatives ont suivi peu après. 

En 1899, il y avait 26 élévateurs coopératifs a I'ouest de Winnipeg. Par Ia suite, dans 
les prairies, un réseau d'Clévateurs coopératifs a été créé pour Ia manutention des 
céréales et, un peu partout, des associations ont été formées pour Ia vente des bestiaux, 
volailles, fruits, legumes et autres produits. D'autres cooperatives s'intéressaient 
aussi a l'achat des fournitures agrico]cs. 

Les annCes 1920 ont vu naitre le régime du pool du blé et les associations des pro-
ducteurs dans les provinces des Prairies et I'Ontario, ainsi qu'un organisme central de 
vente et de nornbreux élévateurs beaux et de tête de ligne. 

En 1963, 1,583 cooperatives ont vendu des produits agricoles d'une valeur totale 
de $1,589,200,000; celles de Ia Saskatchewan ($454,300,000) Sc situent au premier rang 
suivies de celles du Québec et de l'Alberta. Classées sebon les produits, les associations 
de vente de céréales, dont Ic chiffre d'affaires a atteint $525,100,000, ont etC les plus 
importantes, suivies des cooperatives de produits laitiers et de bestiaux. 

Le nombre d'associations cooperatives qui ont fait rapport au gouvernement a 
atteint un sommet en 1950 (2,495); en 1962, ii Ctait de 1,877. La diminution est attri-
buable en partie a des fusions. Le chiffre d'atTaires est passé de $1,015,264,000 en 
1950 a $1,372,605,000 en 1962. 
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Régie de Ia coinmercialisation—La troisime étape dans l'évolution de Ia commercia-
lisation agricole renlonte a Ia Premiere Guerre mondiale, lorsque Ia vente du blC Ctait 
régie, pendant trois ans, par des commissions creées par Ic gouvernenient fédéral. 
Les tentatives des cultjvateurs et des legislatures provinciales pour rétablir cette rCgie, 
lors de Ia chute catastrophique des prix en 1920-1921, ont etC infructueuses. 

Entre 1927 et 1936, plusleurs lois adoptCes par Ia Colonibie-Britannique et le Pane-
ment du Canada ont favonisC Ia creation d'Offices de vente qui ont fonctionnC quclque 
temps, mais dies ont etC dCclarCes inconstitutionnelles. En 1936. une Ioi de Ia Colom-
hic-Britanniquc sur Ia commercialisation était déclarCc constitutionnelle. Elle est 
devenue le modèle des lois sur Ia commercialisation adoptées par Ics dix provinces. 

Par La suite, une Ioi du Panlement fCdCral permettait aux conseiis provinciaux de 
producteuns agricoles de se Iivrer au commerce interprovincial et dexportation. 

En 1963, quatre-vingt dc ces conseils, rCpartis dans neuf provinces, ont enregistré des 
ventes s'elevant a $460,138,000 a l'Cgard de 218,637 producteurs. Les 49 associations 
du Québec Ctaient les plus nombreuses, mais I'Ontario comptait Ic plus fort volume 
de ventes, soit $362,964,000. 
Réglementation de Ia vente du lait—La réglementation de Ia vente du lait nature a 
etC introduite d'abord au Manitoba pendant Ia pCriode de Ia crise Cconomique des 
annCcs 1930. En 1940, Ia pLupart des provinces avaient adoptC des lois semblables. 
Les offices Ctablis sont finances par des fonds publics, des droits de permis ou des 
cotisations versCes par I'industrie du lait nature. Ils fixent les prix minimums dont 
les distributeurs doivent s'acquitter pour Ic lait destine a Ia consommation a l'état 
nature Ct Ia plupart en fixent Cgaiement des prix minimums de gros et de detail. 
Commission canadienne du blé— La Commission canadienne du blC a etC créée en 
1935. Elle rCgleniente Ia commercialisation du ble, de l'avoine et de l'orge produits 
dans Ic Manitoba, Ia Saskatchewan et l'Alberta et dans Ia region de Ia rivière La Paix 
en Colombie-Britannique. Elle s'occupe du commerce interprovincial et d'exportation, 
mais elle exerce son autoritC au moyen de règlemcnts et d'ententes. Elle ne posséde 
aucune installation de manutention. mais conclut des ententes avec les propriétaires. 
Elle vend du blC par l'entreniise des expCditeurs et des exportateurs et regularise Ia 
Iivraison et I'acheminement du grain par les ClCvateurs rCgionaux et terminaux. 

Les cultivateurs de l'Oucst reçoivent le prix qu'obtient Ia Commission pour leur 
grain, moms Ics frais d'administration, y compris certains frais fixes. Le niveau gCnèral 
des prix touches par hi Commission depend de Ia concurrence mondiale. 

Exportations de produ its agricoles 
La valeur des exportations agricoles s'est élevéc au chiffre sans prCcCdent de 
$1,702,017,000, en 1964. Dc 1960 a 1964, leur valeur moyenne a etC de 1.264 millions, 
soil environ 20 p.  100 des exportations globales et 25 p.  100 dc plus que -Ia moyenne 
des annCcs 1950. L'augmentation sur les dernières annCes 1930 a etC de 300 p. 100. 
Dans l'intervalle, les prix ont augmentC d'environ 130 p.  100. 

Les cCrCales et produits de cerCales reprCsentent les deux tiers de Ia valeur des 
exportations agricoles; viennent ensuite Ics animaux et les produits d'origine animale, 
les graines olCagineuses, les produits laitiers et Ic tabac. 

La destination des exportations agricoles a change considérablement depuis 1935-
1939. Durant cette pCriode, Ia valeur moyenne de ces exportations a Cté de 307 millions 
de dollars par annCe dont 62 p.  100 vers Ic Royaume-Uni, 21 p.  100 vers les tats-
Unis et 17 p.  100 vers tous Ics autres pays. Durant les annCes 1960-1964, 24 p.  100 
des exportations ont Cté acherninCes vers Ic Royaume-Uni, 16 p.  100 vers les Etats-
Unis et 60 p.  100 vers les autres pays. Dans cc dernier groupe, les principaux ache-
teurs en 1964 ont etC I'U.R.S.S.. Ie Japon. Ia Chine (conimuniste) et Ia CommunautC 
Cconomique curopCenne. 
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1:ik-du-Prince-Edouird est rputce pour I a (.ILI it I IW de ses pommes de terre de emence. 
En 1966, Ia productionde rile s'tabIit a environ 8,850,000 quintau. 

En 1964, les recettes monétaires globales provenant des exploitations agricoles, sans 
Terre-Neuve, ont été estimées a $3,455,582,000, chiffre sans précédent. Stir cc rnon-
tant, les cultures représentent $1,569,825,000 et les bestiaux, $1,852,983,000. Les 
céréa!es répondent pour plus des deux tiers des cultures, Ic blé setd représentant 
$940,748,000. Les autres produits importants sont les pommes de terre ($55, 114,000), 
les fruits ($71,131,000), les legumes ($86,036,000) et Ic tabac ($96,723,000). 

Les ventes de gros bovins Ct de veaux se sont chiffrées par $645,487,000, les porcs 
par $325,526,000, les produits laitiers par $530,983,000, Ics volailles et les ceufs par 
$305,721,000. 

La Saskatchewan doniine dans Ic secteur des cultures grace a sa production consi-
dCrable de blC: ses ventes sont estinlCcs a $670,764,000, mais I'Ontario a enregistré 
les ventes globales les plus élevées, soit $996,596,000 comprenant principalement des 
bestiaux et des produits laitiers. Le Québec, dont les ventes globales se sont chiffrCes 
par $456,635,000, grace surtout aux produits laitiers, se situe au quatriCme rang. 

En 1964. Ic revenu total net des cultivateurs provenant de l'exploitation agricole 
(sans Terre-Neuve) a etC de $1,432,019,000, soit prCs de 14 p.  100 de moinsqu'en 1963, 
mais 4 p. 100 de plus que Ia moyenne des annCes 1959-1963. Ia baisse considerable 
des stocks de cérCales a contribué a Ia diminution par rapport a 1963. La Saskatche-
wan, dont Ic revenu s'ClCve a $378,031,000 est en tCte des provinces; viennent ensuite 
1'Ontario ($345,280,000) et I'Alberta ($286,804,000). Le Québec a rCalisC un revenu de 
$154,521,000. Le revenu du Nouveau-Brunswick ($15,177,000) a etC Ic plus ClevC des 
provinces Maritimes. 

En 1958, un relevC complet a permis d'Ctablir Ia moyenne du revenu agricole net 
de toutes Ies familIes agricoles au Canada, soit de $1,026 par ferme dans les provinces 
Maritimes, de $1,803 au QuCbec, de $2,532 en Ontario, de $2,816 dans les provinces 
des Prairies et de $2,017 en Colombie-I3ritannique. La moyenne nationale Ctait de 
$2,344. Ces chiffres ont augmentC depuis 1958, mais les proportions entre les provinces 
n'ont probablement pas change de facon marquee. 
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Lc mme relevc montre que, dans l'ensemble des exploitations agricoles au Canada, 
le tiers du revenu total des families agricoles provenait, en 1958, de sources autres 
que Ia fermc. La moyenne du revenu non agricoie était de $1,262. Dans les Maritimes 
et Ia Colombic-Britannique, Ic revenu non agricole dépassait celui de l'exploitation 
agricole et provenait principalcmcnt des traitements et salaires non agricoles. Le deuxiè-
me en importance comprenait les pensions Ct les allocations gouvernementales. Les 
traitements et salaires non agricoles ont diminué avec I'accroissement des ventes de 
produits agricoles, mais en revanche, Ic revenu des placements a augnienté. 

Services agricoles du gouvernement fédéral 
L'Acte de l'Amérique du Nord britanniquc prévoit une juridiction parallèle, fédérale 
et provinciale, dans le domaine de l'agriculture, mais II accorde une autorité prépon-
dérante au gouvernement fédérai en cas de contlit. De cette dualité sont nés un minis-
tére fédérai de l'Agriculturc et dix ministères proinciaux intéressés. L'agcncenicnt 
des services de facon a éviter les cmpiètements et les chevauchements a suscitd des 
difficultés, mais elles ont été résolues. 
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les services actuels, fediraux et provinciaux, tirent leur originc de sociétësagricoles 
dont les premieres ont etC organisCes a Québec et a Halifax en 1789. Les foires agri-
coles, l'amClioration de l'Clevage et les subventions a ces fins ont entrainC Ia surveillance 
d'oi sont nCs des offices agricoles et des ministères de l'Agriculture dans les diverses 
provinces avant 1867. 

Le ministére fCdéral de l'Agriculture a etC créC en 1867. Ses premieres initiatives 
visaient Ia lutte contre les iSpizooties, Ia protection des grandes cultures contre les 
maladies et les insectes, les services de classement et d'inspection et l'Ctablissement 
du rCseau des fermes expCrimentales fCdCrales. 

Le ministère de l'Agriculture du Canada se compose actuellement de quatre Direc-
tions principales: recherches, hygiene vCtérinaire, production et marches, et Cconomie, 
ainsi que Ia Division de I'inforrnation, I'Office de stabilisation des prix agricoles, l'Office 
des produits agricoles, I'Administration du rCtablissement agricole des Prairies et 
I'Assurance-récolte. La SociCté du credit agricole et Ia Commission canadienne des 
grains relCvent du ministre de l'Agriculture. 
Direction de Ia recherche—Le programme de Ia Direction vise Ia solution des problémes 
relatifs a Ia production, Ia protection, Ia rCcolte, Ia transformation et l'entreposage 
des produits agricoles du pays. Ainsi, le programme axe sur les problCmes soulevés 
comprend des Ctudes fondamentales allant a Ia source, ainsi que des recherches a 
court terme dont les résultats sont imniCdiats et d'ordre pratique. L'exCcution du 
programme est confiCe a un groupe d'instituts et de services situés a Ottawa et a un 
rCseau de stations de recherches, de fermes expCrimentales Ct de sous-stations répar-
ties sur tout le Canada. Les recherches portent sur tous Ics secteurs de l'industrie 
agricole. Leurs travaux sont coordonnCs avec ceux des universitCs, des ministères 
provinciaux de l'Agriculture et d'autres organismes s'occupant de recherches, d'Cduca-
tion et de vulgarisation. 
Direction de I'hygiène vétérinaire—La Direction applique les lois visant a rCprimer les 
Cpizooties par des mesures preventives, Finspection et Ia quarantaine. Les programmes 
de repression portent principalenient sur Ia tuberculose, Ia brucellose et Ia maladie 
de Johne chez les bovins. Elle dirige un service rCgulier d'inspection dans les abattoirs 
qui font le commerce interprovincial. La Direction compte aussi des Iaboratoircs de 
pathologic a travers Ic Canada. Le laboratoire central prepare des réactifs de diagnostic 
et des produits biologiques. 
Direction de Ia production et des marchés—Parmi les fonctions de cette Direction se 
trouvent l'inspection et Ic classenient des produits agricoles, service qui existait avant 
Ia Confédération et qui s'exerce aujourd'hui en collaboration avec les ministères 
provinciaux de l'Agriculture. Six Divisions appliquent les lois et les mesures relatives 
ala production et Ia com.mercialisation des produits agricoles. Trois Sections s'occupent 
de l'information sur les marches, de l'aide aux consornmateurs, et de l'entreposage 
frigorifique. 

D'autres fonctions de Ia Direction comprennent l'enregistrement des animaux de 
race, Ic contrôle de Ia production des bovins, des porcs et des volailles, Ia surveillance 
des paris aux hippodromes et le maintien des normes de qualitC des semences, des 
engrais et des antiparasitaires. 
Direction de I'économie—La Direction de I'économie collige, analyse et interpréte 
les données qui servent a I'Claboration et a I'application des politiques et programmes 
du ministère. Elle effectue des etudes visant a amCliorer Ia production, Ia commer -
cialisation Ct Ic niveau de vie dans les fermes. La Direction s'intéresse aux divers aspects 
de l'agriculture sur Ia scene internationale. Le bureau d'Ottawa et cinq bureaux 
régionaux travaillent en Ctroite collaboration avcc les universitCs et les ministères 
provinciaux de l'Agriculture. 
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Service d'autres minlstères—Le ministère de I'Agriculture du Canada voit a l'établisse-
ment et a l'administration de Ia plupart des programmes et services fédéraux intéressant 
l'agriculture, mais d'autres ministéres collaborent aussi dans une large mesure. 
Mentionnons entre autres les services du Bureau fédéral de Ia statistique dans tous les 
secteurs de l'agriculture et les fonctions du rninistère du Commerce dans Ia commer -
cialisation des exportations et Ia representation de I'agriculture a l'étranger. Les 
ministères du Travail, des ForCts et de I'AmCnagement rural, et du Nord canadien et 
des Affaires indiennes et autres s'intéressent a I'agriculture de diverses facons. 

Programmes d'assistance a I'agriculture 
Loi sur l'assistance a I'agriculture des Prairies—La loi, adoptée en 1939, autorise le 
gouvernement fédéral a verser directement des secours pécuniaires, d'après les super-
ficies cultivées et les rCcoltes, aux cultivateurs des regions a faible rendement dans les 
provinces des Prairies et Ia region de Ia rivière La Paix, en Colombie-Britannique. 
La loi vise a aider les provinces et les municipalités a fournir les secours qu'elles ne 
peuvent accorder elles-mémes et a permettre aux agriculteurs de faire leurs semailles 
a Ia suite d'une mauvaise récolte. 

Les agriculteurs contribuent eux-mCmes au Fonds de secours a raison de I p.  100 
du produit des ventes de cérëales. Le Trésor fédéral fournit au besoin les fonds corn-
plementaires. Jusqu'en 1965, les paiements se sont chiffrés par $353,016,572, dont un 
peu moms de Ia moitié provenant des cultivateurs. Ces derniers ne sont pas tenus de 
verser le droit de I p.  100 en vertu de Ia Ioi sur l'assistance a I'agriculture des Prairies, 
et us ne sont pas admissibles aux paiements s'ils sont assures sous Ic régime de Ia loi 
sur l'assurance-récol te. 
Aide relative aux céréales de provende—En vertu d'un programme inaugurC en 1941, 
Ic gouvernement fCdCral dCfraierait une partie du coOt de transport des cCréales de 
provende des provinces de l'Ouest vers Ia Colombie-Britannique et l'cst du Canada. 
Cette mesure, destinée a accroitre Ic volume des produits d'origine animale en vertu 
du programme des vivres en temps de guerre, a en outre fourni un débouchC pour les 
céréales de provende de I'Ouest. Elle répondait aux griefs des éleveurs canadiens se 
plaignant que les tarifs ferroviaires vers les ports d'exportation favorisaient a leur 
detriment les éleveurs étrangers qui achetaient des céréales canadiennes. 

Le programme a eté maintenu depuis Ia guerre. Dans leur forme actuelle, les sub-
ventions couvrent en grande partie Ic coOt strict du transport vers les centres de dis-
tribution dans toutes les zones, et l'éleveur est appelé a payer tout au plus un solde 
de $2 Ia tonne. En 1964, les dépenses en vertu du programme ont atteint $14,975,000 
dans les cinq provinces de I'Est. 

Stabilisation des prix agricoles—La loi de 1958 sur Ia stabilisation des prix agricoles a 
remplacé une Ioi de 1944 prévoyant des programmes de Soutien des prix durant Ia pé-
node d'ajustement après Ia Seconde Guerre mondiale. L'OtIIce créé par Ia loi est habi-
litC a soutenir, flu niveau d'au moms 80 p.  100 du pnix de base (Ia moyenne décennale 
du prix marchand), les prix de neuf denrées (bovins, porcs, moutons, beurre, fromage 
et eufs; ainsi que blC, avoine et orge produits en dehors des regions des Prairies, 
tels que définis par Ia lol sur Ia Commission canadienne du blé). Les prix d'autres 
denrées peuvent ëtre soutenus a un niveau proportionnel au prix de base qu'approuve 
Ic gouverneur en conseil. L'Office a soutenu de temps a autre le prix du miel, des 



pommes de terre, du soya, de Ia graine de tournesol, des betteraves sucrières, du tabac, 
des dindes, des pommes, des péches, des abricots, des framboises, des asperges, des 
tomates, du lait de transformation et de Ia poudre de lait écrémé. L'Office peut stabi-
user le prix de n'importe quel produit au moyen d'offre d'achat, de versement d'appoint 
ou de paiement de sommes autorisées. 

L'Office dispose d'un fonds renouvelable de 250 millions de dollars. En 1965, Ic 
coüt global du programme a atteint une moyenne de 57 millions de dollars par année. 
Un comité consultatif nommé par Ic ministre de l'Agriculture seconde l'Office dans 
l'exécution de ses fonctions. 
Assurance-récolte—Le gouvernement adoptait en 1959 Ia Ioi sur I'assurance-récolte 
qui autorise Ic gouvernement fédéral a aider les provinces a établir une assurance-
récolte, mais I'initiative reléve des provinces. Les regimes peuvent s'appliquer a cer-
tames cultures ou a des regions particulières dans les provinces. L'aide fédérale se 
limite a 50 p.  100 des frais provinciaux d'administration et a 20 p.  100 du montant 
des primes perçues au cours d'une méme année. En outre, sous reserve de certaines 
restrictions, Ic gouvernement fCdéral peut consentir un prêt a une province Iorsque 
les indemnités dCpassent les primes. En 1964, les programmes en vigueur au Manitoba, 
en Saskatchewan et en lle-du-Prince-Edouard comprenaient 8,600 agriculteurs pour 
une valeur assurée de $ 18,800,000. En 1965, I'Alberta a adopté une Ioi analogue. 
Remise en valeur et ainénagement des terres agricoles—La loi sur Ia remise en valeur 
et I'aménagement des terres agricoles (ARDA) a été proclamée Ic 22 juin 1961. ElIe 
est destinCe a aider Ia population rurale a s'adapter aux changements économiqucs, 
sociaux et techno1ogiques les programmes qui en découlent visent a) une meilleure 
utilisation des terres, particuliêrement les terres agricoles peu rentables; b) Ia conserva-
tion et l'amélioration des terres propres a l'agriculture; c) Ia mise en valeur et Ia con-
servation des ressources en eau des regions rurales; d) l'augmentation des possibilités 
d'emploi dans les regions rurales; e) les recherches a effectuer a ces fins. Le programme 
ARDA est destine a intégrer et a completer les programmes fCdCraux et provinciaux, 
ainsi qu'à susciter une action collective en vue des initiatives économiques et sociales 
officielles Ct privées. 

L'accord génCral dCcoulant do Ia conference fédCrale-provinciale sur I'ARDA en 
1964 prévoit que les travaux Se prolongeront jusqu'en 1970 et que Ia contribution 
fédérale sera portCe a 125 millions de dollars. Jusqu'en 1965, 729 projets d'un coüt 
global de $60,979,517 avaient etC approuvés, Ia participation fédCrale s'Clevant a 
$34,517,573. 

Services provinciaux 
Toutes les provinces ont soit un ministère de l'Agriculture, ou un qui en fait cette 
fonction. A Terre-Neuve les services agricoles relévent d'une Division du ministére 
des Mines, de l'Agriculture et des Ressources. Au QuCbec, du ministère de l'Agriculture 
et de Ia Colonisation et au Manitoba, du ministêre de I'Agriculture et de la Conser -
vation. Dans les grandes provinces, Ies services agricoles sont nombreux, et sont 
répartis en plusieurs directions et divisions. Dans Ies autres les services relCvent des 
specialistes. Tous les ministéres ont des agronomes dans chaque comtC ou region. 
La plupart comptent une section d'Cconomie domestique et un service de Cercles 4-H 
ou de jeunes agriculteurs, ainsi que des services spéciaux (grandes cultures, horti-
culture, bétail et volaille, industrie Iaitière, genie agricole, economic, statistique 
et cooperatives). Certains ministères ont un service de credit agricole et dirigent des 
fermes expérimentales ou de demonstration. D'autres services accordent des sub-
ventions au defrichement et au chaulage; de l'aide a Ia commercialisation, a I'aménage-
ment rural, a l'élevage des animaux a fourrure et a Ia conservation du sol et des eaux. 
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Production et efficacité 

Durant les annécs 1960-1964, le volume physique de Ia production agricole du Canada 
a été, en moyenne, de 66 p.  100 supérieur is celui de Ia periode 1935-1939. Dans l'inter-
vaile, Ia niain-d'euvre agricole a diminué de 1,186,000 en 1946 is 630,000 en 1964. 

L'accroissernent de Ia production agricole est attribuable is piusieurs facteurs. La 
superficie des fermes a augmenté de 9 millions d'acres depuis 1931 mais, cc qui est 
plus important, Ia superficie défrichée a augmenté de près de 18 millions d'acres, ce 
qui denote une utilisation plus intense des terres. Des intrants autres que les terres 
ont egalement été importants. 

Lintensification de i'utilisation des terres marque Ia tendance vers Ia spécialisation 
et i'cxploitation commerciale. La ferme exploitCe par son propriCtaire domine encore, 
mais elle est plus spécialisée. Le recensement de 1961 fait ressortir une diminution 
marquee du nonibre de fernies classées dans les exploitations mixtes en 1951. 

L'exploitation commerciale résulte du remplacement de Ia main-d'ouvre par un 
apport de capitaux et d'une augmentation du chiffre d'affaires. En 1951, seulement 
Ic tiers de toutes les fermes du Canada comptaient une mise de fonds de $10,000 ou 
plus en bistimcnts, machines et bétail, mais en 1961, les quatre cinquiémes Ctaient 
dans cette categoric. En 1951, seulemnt 5 p. 100 comptaient un capital agricole de 
$25,000 ou plus, mais en 1961, Ic chiffre etait de près de 40 p. 100. Compte tenu méme 
de Ia hausse des prix et de Ia valeur des terres, cette tendance est importante et 
souligne Ia croissance rapide de I'exploitation is I'échelle commerciale. Ces grandes 
fermes répondent pour Ic gros de Ia production globale. En 1951, les fermes dont les 
ventes atteignaient $5,000 ou plus constituaient 14 P. 100 du total et produisaient 
47 p. 100 des ventes: en 1961, les proportions correspondantes étaient de 29 et 71 p. 100 
respectivement. Lors du dernier recensement, les fermes d'une superticie rnoyenne de 
810 acres, soit 10 p. 100 du total, produisaient 45 p. 100 de toutes les vcntes. 

Durant Ia pCriode 1960-1963, Ia productivité agricole était de 75 p. 100 superieure 
a celle des dernières années 1930. L'accroissement nioyen a etC de 3 p. 100 par annCe. 
Les intrants totaux ont baissC légCrement is cause de Ia diminution de Ia main-d'oeuvre, 
mais ies intrants de capitaux sous forme dc machines, ailments pour bCtail, bCtail, 
engrais. antiparasitaires, etc., ont augmenté de 134 p. 100. 

Ces intrants, y compris les rCsultats des recherches (nouvelies variétCs de plantes, 
mCthodes amCliorCcs d'Cievage et d'alimentation et progrés techniques), ont fourni un 
apport considerable is l'efficacitC et is Ia production globale. Ils ont permis de réaliser 

AGRICULTURE 	 119 



4 

urt rendeinent accru des cu it u res de cercales, de fruits et de legu fl1C' LI flC Itausse de 
60 p. 100 de La production par vache atteignant unc nioyenne annuelle de 6,000 livres; 
ainsi qu'une hausse de Ia ponte globale moyenne de 140 ccufs a près de 200 par pon-
deuse. us ont permis aux aviculteurs efficaces de réaliser un gain d'une livre par 
2.5 livres d'aliments au regard de 6 Iivres en 1941 dans Ia production de chair de volaille. 
Un ouvrier agricole peut actuellement produire suffisamment d'alirnents Ct de fibres 
pour subvenir aux besoins de 33 personnes ((I durant Ia période 1935-1939). Ces 
facteurs ont perrnis de réaliser une hausse annuelle moyenne de 4.3 p. 100 du produit 
intérieur brut par homme en agriculture depuis 1935, comparativement a un peu plus 
de 2.2 p. 100 dans Ia fabrication. 

Grace a ces progrés, le consommateur peut maintenant acheter plus de produits 
agricoles avec ses gains par heure de travail. El profite en outre de Ia hausse de Ia 
productivité agricole du fait que les ressources rendues disponibles, principalement 
en main-d'ceuvre, peuvent servir a Ia production d'autres biens et services. 

La hausse de I'efficacité agricole a cependant créé des problémes d'adaptation chez 
de nombreux cultivateurs. Ceux qui n'ont Pu accroItre leur exploitation ou s'adapter 
aux changements ont été forces de chercher hors de Ia ferme un emploi a temps partiel 
ou a plein temps. Les agriculteurs, et particulièrement leurs enfants, auront encore a 
aifronter des problèmes de cc genre a mesure que l'agriculture s'intégrera davantage 
aux exploitations non agricoles et a Ia vie urbaine. 

L'accroissement de Ia productivité est cependant un bienfait pour ceux qui ont Pu 
s'adapter et se maintenir a Ia page. De 1946 a 1961, le revenu reel par ouvrier agricole 
a augmenté de 2.5 p. 100 par année, soit une hausse un peu moms rapide que les 
2.7 p. 100 chez les ouvriers des usines, mais plus accélérée que celle de 1.5 p. 100 par 
annee pour l'ensemble de Ia main-d'ceuvre non agricole. 

Un des résultats de l'efficacitC accrue de l'agriculture, particulièrement l'apport 
de Ia mécanisation, est Ia diminution du nombre de fermes. Ce résultat est attribuable 
a l'equipcment mécanique et connexe, dont les 659,963 automobiles et camions, 
549,789 tracteurs, 155,611 moissonneuses-batteuses et 89,522 presses a foin dénombrés 
en 1961 au Canada. La mécanisation a permis a La famille agricole d'exploiter une 
plus grande superficie de terres. Ainsi, Ia superficie moyenne des fermes est-elle passée 
de 237 acres en 1941 a 359 acres en 1961 tandis que Ic nombre de fermes a baissC de 
732,832 a 480,903. 

Ces résultats ne sont pas nouveaux. L'introduction de la moissonneuse-lieuse vers 
1870 et d'autres machines agricoles vers Ia méme époque a concouru a l'agrandissement 
des fermes et a La misc en valeur des provinces de 1'Ouest, mais ii en est résulté un 
remembrement et L'abandon de certaines fermes dans l'est du Canada. Le nombre de 
fermes a baissé dans I'Ontario Ct le Québec durant les annécs 189 1-1901 et de nouveau 
aprés 1911. Depuis 1891, Ia baisse est plus ou moms soutenue dans les Maritimes. 

Myxin, nouvel anti- 
biotique destine a la 
lutte contre les mala- r 	- 	 dies des cultures, est 
l'unc des plus rCcentes 

'  decouvcrtcs dsi minis-
tere fédéral de l'Aeri-
culture. Les reeler- 
chc.s jUSqU'iCl 	pre-  
vuient qu'iI s'altaq iie a une sCrie hcaucoup 
plus Ctendue d'orga- 
nismes pathogCnes 

Ir  'qUe n'importe (Itlel 
autre antibiotiqiic 
connu et peut, dins 
'asenir, servir 11151 1 
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Depuis 1941, le nombre de fermes diminue dans toutes les regions, mais Ia baisse est 
plus marquee dans Ics provinces Maritimes. Durant Ia periodc 1941-1961. Ia valeur 
des machines et de l'Cquipement dans les Icrmes a augmentC de $596,046,300 a 
$2.5 68,631.500. 

Evolution de I'agriculture—Le nombre de personnes habitant des fermes, le nombre de 
fermes et celui des ouvriers agricoles sont tous infCrieurs a ce qu'ils Ctaient au Canada 
ii y a 25 ans. A Ce point de vue, ii y aurait donc eu une regression relative de l'agriculture. 
Cependant. a d'aulres Cgards t'importancc de l'agriculture connait une avance: capitaux 
engages, volume d'affaires et superficie des terres dCfrichées. Elle est, en outre, beaucoup 
plus intégrCe aux autres secteurs Cconomiques et industriels. 

Au niveau de Ia ferme, I'agriculture emploic 630,000 personnes—soit plus du triple 
des ouvricrs dans toutes Ics autres industries primaires—ainsi qu'un grand nombre de 
personnes dans Ia transformation et Ia commercialisation de ses produits. Quelque 
314,000 personnes sont employees dans les industries manufacturières utilisant des 
produits agricoles d'origine canadienne ou Ctrangère, soit environ Ic quart de tous les 
employCs de Ia fabrication. Ies fabriques qui utilisent des produits agricoles constituent 
27 p.  100 de toutes les manufactures et comprennent Ia boulangerie, Ia conservation 
des fruits et legumes, Ia transformation de produits laitiers, Ia meunerie, Ia preparation 
des alinients pour animaux, Ia preparation des viandes etla transformation du tabac. 
Le commerce de detail des denrées alimentaires emploie 77,000 personnes dans les 
magasins indépendants et a succursales multiples. 

Par ailleurs, les agriculteurs sont de gros consommateurs de produits industriels et 
dc services dont I'approvisionnement procure des emplois a un nonibre croissant dc 
travailleurs urbains. Par exemple, en 1964, les dCpenses d'exploitation agricoles ont 
atteint $1,956,882,000, dont Ics deux tiers en Cquipement, produits et services provenant 
du secteur industriel de l'économie canadienne. Ces dCpenses comprcnaient lcxploita-
lion des tracteurs, camions et automobiles ($416,796,000): les pièces ci reparations de 
machines ($104,406,000); les cngrais et Ia chaux ($126,356,000): les matCriaux de 
construction et reparations ($1 18.591,000); et Ics produits et services diers 
($ 165,635.000). L'energie Clectrique, dont font usage 85 p.  1(X) des fermes canadiennes, 
a coCitC $24,455,000. 

Les ventes de machines ci d'Cquipement agricoles ont dCpassC 20) millions de dollars 
par annCc au prix de gros. L'industrie compte 69 usincs et emploic 11,000 personnes. 
Au Canada, 45 usines fabriquent des engrais chimiqucs Ct tin grand nombre d'autres 
Ciablissements urbains pourvoient aux besoirts des agriculteurs et (IC Icurs families. 

Le transport des produits agricoles vers les marches tant intCricurs qu'Crangers 
rapporte 370 millions dc dollars chaque annCe aux sociCtés de transport qui eniploient 
200,000 travailleurs. Les produits agricoles ont reprCscntC 35 p.  10) du tratIc-niar-
chandises dc Ia Vole maritime du Saint-Laurent en 1962; it Iui scul, Ic ble a comptC 
pour IS p. 100 du total. 

II importe de souligner que lagriculture est aujourd'hui une industrie plus considé-
rable quc jamais auparavant au point de vuc des capitaux engages et de Ia production 
physique. Les facteurs de production autres qUC les terres ci Ia niain-d'auvre qui ont 
concouru a cette evolution oni en outre crCC, dans les villes, une multitude d'industries 
ct de services nouveaux dont depend maintenant l'agriculturc. 

!3rcf, I'accroissemcnt de Ia production agricole a bénCflciC non seulement aux con-
somniateurs urbains, mais aussi aux conditionneurs, nianufacturiers ci distributeurs, ci 
contrihue a I'emploi urbain. Au cours de cctte evolution. IagricuIture s'est forternent 
commerciatisCe et intCgrCe au secteur urbain. II est tout probable que cette tendance 
s'accentuera ct quc darts l'interdependance qui en rCsultera, I'agriculturc joucra tin 
rOle nouveau et de premiere importance. (J. F. BOOTH) 
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Pêches 
Au large de plus de 30,000 miles de littoral est, ouest Ct nord, et dans plus de 290,000 
mules carrés d'eau douce, les pécheurs du Canada trouvent une ressource de péche 
trés riche qui ne demande qu'à We récoltée. Plus de 150 espéces de poissons, de 
crustacés et de coquillages sont capturées. L'inventaire des stocks est encore incomplet 
et plusieurs espéces abondantes, par exemple le capelan, ne sont pas encore exploitées 
sur un pied commercial pour l'alimentation humaine. Cependant, dans un monde øü 
Ia famine n'est qu'à une bouchée de distance pour des millions de personnes, l'im-
portance des richesses de péche en eau douce et en eau salée du Canada grandit chaque 
année. 

Revue historique 
Avec Ia Confédération, le nouveau Canada a hérité d'un probléme vieux de plus de 
90 ans et a l'egard duquel aucune solution immediate n'Ctait en perspective, soit Ia 
dispute au sujet des péches de Ia côte atlantique. D'amères discussions ont eu lieu entre 
pécheurs canadiens et antCricains au sujet du droit des navires de Ia Nouvelle-Angleterre 
de pécher dans les baies, les golfes et lcs caux côtiCres des provinces atlantiques, et de 
nombreux actes de violence et de vandalisme ont fait rcssortir l'intensitC de Ia querelle. 

Jusqu'à Ia guerre de l'lndCpendance en 1775, les pécheurs des colonies amCricaines, 
et des territoires devenus provinces canadiennes de l'Atlantique, ontjoui de privileges 
égaux dans Ia poursuite de Ia pêche le long de Ia côte et des anses de Ia Nouvelle-
Ecosse, du Nouveau-Brunswick et de l'Ile-du-Prince-Edouard. Lors de l'établissement 
de Ia paix, Ia question de Ia nature et de l'étendue des privileges dont les pécheurs de 
Ia nouvelle rCpublique devaient jouir a Cté soulevée. Le Traité de Paris (1783) renfcr-
mait un accord de compromis, perntettant aux AmCricains de prendre du Poisson sur 
Ia côte, dans les baies et les criques de l'Amérique du Nord britannique, ainsi que de 
sécher et de traiter le Poisson dans les baies, les criques et les havres non colonisés de 
Ia Nouvelle-Ecosse, des lies de Ia Madeleine et du Labrador. La Guerre de 1812 entre 
Ia Grande-Bretagne et les Etats-Unis a mis fin a ces droits. 

Les engins de pëchc se perfcctionncnt. mais Ic pècheur 
canadien dc 1967 aifronte les mêmes enncrnis quc sea 
alcux,—Ia mer, les incertitudes de Ia prisc, ci surtout 
Ic temps (parfois calme et brümcux, parfois rigoureux, 

mais toujours capricieux). 

•J• . 'i; 
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Le premier Bh,ie,u' e. \ hoii ncr ca Lid cii rc rio m mc du rant les a 1 udes 1920 Cl 19, 1 0 pour 
ses victoires dans les regates Internatlonaics de schooners. Son iniage est reproduitc 
sur Ia piece de monnare canadienne de 10 cents. Le Blueno.ce I!, lance en 193, est une 

restitution tidôlc de son devancier. 

Au cours des négociations qui ont abouti a Ia paix en 1814, Ct dans le Traité de 
(iand de Ia méme année, qui mettait forniellernent fin a Ia guerre, Ia question de Ia 
pêche n'a pas été abordée, surtout a cause d'une difference fondamentale d'opinion 
entre les Anglais et les Américains sur le statut des privileges de péche conférés par le 
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de ses ports cOtiers, scs richesses en ènergie electrique, ses mines et ses minéraux, 
attire un nombre croissant de touristes ci d'industries. 

Traité de Paris et non pas parce qu'on aurait prétendu mutuellement que le problême 
n'existait plus. Les Anglais maintenaient que les Américains avaient perdu le privilege 
de participer aux péches côtières Ic long du littoral de l'Amérique du Nord britannique, 
scion la règle d'après laquelie les traitCs entre nations sont annulés par les guerres sub-
séquentes. D'autre part, les Américains prétendaient que puisque Ia division du tern-
toire avait SUrVéCU a la guerre, ainsi devait survivre Ia division de Ia péchea. Ces vues 
opposées n'étant pas réconciliables, elles ne tardèrent pas a donner lieu a une con-
frontation entre les bateaux de péche de Ia Nouvelle-Angleterre et les navires de Ia 
Marine britannique qui patrouiliaient les pécheries côtiCres de I'Amérique du Nord 
britaninique. En tout, 20 navires de péche américains ont été saisis pour violation de 
territoire avant Ia conclusion d'accord satisfaisant. AprCs plusieurs mois de nego-
ciations, Ia Convention de 1818 accordait a perpétuité aux Etats-Unis certains droits 
de péche particuliers en échange d'une étendue beaucoup plus restreinte dans Ia-
quelle les operations des navires de péche amCricains pourraient étre poursuivies. Dc 
plus, Ia Grande-Bretagne a réussi a obtenir des Ainéricains qu'iis renoncent a leurs 
prétentions sun certains sccteurs oü ils avaient antérieurement fait Ia péche cOtière. 
Cependant, les termes de cet article de renonciation ont donnC lieu, plus tard, a une 
grave difference d'opinion qul, en 1867, n'avait pas encore été compiètement rCsolue. 
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Les vingt premieres années de Ia Confederation ont été marquees par des conflits et 
des chocs entre pécheurs canadiens et américains, surtout a Ia hauteur de Ia Nouvelle-
Ecosse, conflits resultant en partie d'un désaccord au sujet de l'Ctendue des privileges 
amCricains sous le régime de Ia Convention de 1818, aussi bien que sur i'insistance des 
marchands de Ia NouveIIe-cosse, désireux d'entraver Ic commerce direct entre les 
navires américains et les pécheurs et saleurs de Poisson canadiens. La tension a Cté 
souiagee par le TraitC de Washington conclu en 1873*.  Aprés son expiration en 1885, 
les hommes d'Etat du Canada et des Etats-Unis, fatigues de cette ancienne querelle 
de péche et désireux d'éviter de nouvelles contestations, ont conclu un ,pwdus virendi 
en vertu duquel, sur paiement d'un droit de perniis, les pécheurs amCricains pouvaient 
entrer dans les ports canadiens et s'en servir pour l'achat de fournitures, le trans-
bordernent de Poisson et l'exercice de tout autre privilege dCterminé. Cet accord 
provisoire, mis en ceuvre en 1888, devait durer jusqu'à ce qu'un traitC, mutuellement 
satisfaisant, puisse étre conclu. Ce traité n'a pas encore été Ccrit et d'autres arrange-
ments statutaires ont été conclus au cours des années pour remplacer les privileges du 
modus vivendi. 

L'Cpoque récente a vu surgir chez plusieurs nations un dCsir de protéger les précieuses 
ressources maritimes contigues a leurs côtes contre I'exploitation par des navires de 
péche étrangers en fixant Ia souveraineté nationale sur Ia péche au delà de Ia tradition-
nelle limite territoriale de trois miles. Bien que Ic Canada ait adopté formellement une 
limite de péche de douze mules, les lignes qui bornent les eaux sur lesquelles Ia sou-
veraineté de péche est revendiquée n'ont pas encore Cté dCfinies. 

L'Acte de I'Amérique du Nord britannique donne au gouvernenlent fédCral une 
juridiction legislative pleine et entiCre sur les pécheries côtiéres et intCrieures du Canada. 
Pendant les premieres dCcennies de Ia ConfédCration, l'administration complete de Ia 
péche a etC assuréc par I'autorité fCdCrale. Cependant, a Ia suite de dCcisionsjudiciaires 
et d'accords avec les provinces, Ia configuration administrative a été refondue, de sorte 
qu'aujourd'hui Ic gouvernement fCdéral administre toutes les péches maritimes, ainsi 
que les péches dans les eaux a marée, sauf au Québec, aussi bien que les péches d'eau 
douce des provinces de I'Atlantique, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. La 
Colombie-Britannique, 1'Ontario et les provinces des Prairies administrent leurs péches 
d'eau douce, tandis que Ic Québec administre toutes ses péches. 

Mise en valeur de Ia ressource 

Pacifique—Avant 1867, l'industrie de Ia péche en Colombie-Britanniquc était axée 
presque entiêrement sur Ic saumon, die avait peu de débouchés d'exportation et se 
limitait a fournir du poisson frais au marché local. En 1869, Ia premiere conserverie 
de saumon ouvrit ses portes sur Ic Fraser. La disponibilitC de Ce poisson tire des 
grandes migrations de frai favorisa I'expansion rapide de I'industrie et attira des con-
serveurs des provinces de I'Atlantique et des Etats-Unis. 

La production de saumon en conserve du Pacifique a augmenté de 67,387 caisses en 
1877 a 1,247,212 caisses en 1901, mais des progrés marques dans Ia technologie de Ia 
peche et du traitenlent de Ia prise devaient bientôt modifier Ic rythrne de I'industrie. La 
seine coulissante, qui permettait des prises plus considérables avec moms de pécheurs. 
a Cté adoptée et Ia machine a étCter et éviscCrer a etC installée dans les conserveries pour 
augmenter Ia production. Avec Ia mécanisation, vint l'amalgamation des petites con-
serveries aux sociCtCs plus grandes et plus centralisCes. L'industrie se déplaca graduelle-
ment vers le Nord afin d'exploiter les remontes de saumon des riviéres Nass, Skeena et 

*Trajtègignéen 1871 Ct ratifiéen 1873. 
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Babine, ainsi que celles des autres cours d'eau nobles et turbulents de Ia Colombie-
Britannique qui dévalent des montagnes a Ia iner. L'achèvement du chernin de fer 
transcontinental en 1915 jusquà Prince-Rupert ainsi que l'aménagement d'un entre-
pôt frigorifique ont favorisé Ic déplacernent. 

La tendance a Ia fusion et Ia modernisation des secteurs de prise et de traitement ont 
été accélérées durant Ia période après Ia Premiere Guerre mondiale, en raison du coüt 
elevC de Ia main-d'uvre et de Ia nécessité de mises de fond considérables. Le prix 
élevC de Ia conserve de saumon et du Ilétan congelC ainsi que Ia nature hautement 
concurrentielle du inarché d'exportation ont motive [integration de l'effort de vente. 

La Seconde Guerre mondiale a grandement favorisC I'essor de Ia péche commerciale 
au Canada et crCC un milieu trés favorable pour [expansion de I'industrie, expansion 
qui a persistC longtemps dans I'après-guerre. L'adoption de grands navires dotes de 
dispositifs électroniques recents et raffinés pour le reperage du Poisson ainsi que Ia 
mécanisation de Ia prise et de Ia manutention du poisson ont plus que double [investis-
sement par homme dans les operations primaires de péche en Colombie-Britannique 
depuis 1945. En gCnéral,I'industrie du traitement a continue de s'unitleret deconcentier 
ses installations a Vancouver et a Prince-Rupert. 

La statistique ne donne quun aperçu de l'expansion inipressionnante des richesses de 
Ia péche en Colombie-Britannique durant les 90 dernièrcs annCes. En 1876, avec une 
mise de fonds de $49,000, l'industrie a ëcoulé $123,000 de produits du Poisson pris par 
444 pécheurs. En 1964, les pécheries de Ia Colonibie-Britannique comptaicnt 13,300 
pécheurs dont Ia prise avait une valeur marchande de plus de 48 millions de dollars. 
L'investissenient global dans Ia capture et Ic traitement du Poisson avait atteint 87 
millions de dollars. 

VALEUR DBARQUE DES DIX PRINCIPALES ESPECES 
DE POISSON AIJ CANADA,1964 

SAUMON -PACIF.  

NOMARD-AIL. 	 I -r 
MORUE - All.  

FLTAN-PACIF. 	
I 	I 

P(1ONCL ES-All.  

AIGLEFIN -All.  

HARENG-PACIF. 	 I 
PETITS POISSONS 
PLATS - AIL. 

ESPADON -All. 	 I 

HARENG-AIL. 	

0 	 5 	10 	Is 	 20 	25 	30 	35 
MILLIONS DE DOLLARS 

Atlantique—En 1867, Ia morue était le principal soutien des péches dans les provinces 
Maritimes et Ic Québec, bien que le maquereau et Ic hareng aient une forte importance 
locale dans Ia GaspCsie au Québec et aux iles de Ia Madeleine. Les principaux produits 
d'exportation Ctaient les poissons sCchés, sales ou saumurés. Au debut des années 1880, 
Ia morue salée séchée a atteint son maximum de production, mais Ia disparition gra-
duelle des navires cn bois et l'altération des conditions et des besoins du marchC ont 
entrainé une baisse régulière qui, a peu d'exceptions, s'est continuCejusqu'à aujourd'hui. 

126 	 CANADA 1867-1967 



16k 
tiY! rF!! 

UFA r 
-- 	 T__ 

-'- --- --- 	 - 	

-di 

4 

La 	(omhle-ItritinniqLie appr&te plus de saumon quai,cune autre provine. La 
vaItii des dvh ~irtjucmcnIs .itteiiit. en 1965. environ 25 millions de dollars. 

Vers 19(X). I'histoi ique péche de Ia morue, qui asait contribue si directement et si grande-
ment a la colonisatton et a l'expansion economique des provinces de l'Atlantique. 
avait commence a faire place a celle du homard. 

Les mCthodes, les techniques et les precCdés nouveaux adoptés au commencement 
du siCcle, ont (mi par avoir une grande portee sur les péches côtiéres et hauturiêres des 
proinces de I'Atlantique. La voile céda Ia place au moteur a essence qui augmentait 
Ia mohilitC des navires et permettait des operations plus étendues. Le petit chalutier 
est arrive en 1908, mais l'emploi de ce moyen trés efficace de capturer du poisson a été 
bientôt restreint par Ic gouvernement sur les instances rCitérCes des petits pécheurs aux 
lignes a main, qui craignaient pour Ia stabilité de leurs marches et Ia sécuritC de leur 
gagne-pain. Bien que les restrictions aient Pu permettre au plus grand nombre de 
continuer a faire Ia péche, leur effet reel a été de limiter Ic revenu individuel en 
retardant ('augmentation de Ia productivité. 

L'accroissernent des populations urbaines au Canada et l'amClioration des installa-
tions de transport et de réfrigérat ion ont crée des marches nouveaux et importants pour 
le poisson frais et congelC, ce qui a eu pour effet de modifier Ia configuration de Ia 
production, particuliêrement dans le cas du Poisson sale. L'une des choses qui a Ic plus 
poussé l'industrie a s'intéresser davantage au marché canadien a etC Ia subvention 
fCdCrale sur les expeditions de Poisson par wagon réfrigérC, de I'Atlantique et du Pad -
fique aux centres de l'intérieur. Cette subvention a été versée de 1909 a 1919. 
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I histoire du commerce du poisson congele an XXI sleek a CtC marquCe par deux 
niportants progrès technologiques, chacun ayant rCvolutionné l'industrie a l'époque 
ci permis au poisson de concurrencer d'autrcs produits alimentaires. Le premier, en 
1923, a été le flietage du Poisson et Ia surgélation des filets. Trente ans plus tard, on 
voyait apparaitre les bâtonnets et autres portions do poisson de poids uniforme obtenus 
par le découpage do blocs congelCs de filets en morceaux rectangulaires de chair de 
poisson, trempés en pâte lisse, enrobés de panure et cults avant Ia congelation et 
I 'emballage. 

Le filetage et la surgClation ont ouvert aux pêches de I'Atlantique un marché nou-
veau et stimulant, mais cet appel a l'action n'a pas etC entendu immCdiatement. L'esprit 
conservateur et prudent qui a caractCrisé l'industric entre les guerres, ainsi que l'op-
position politique aux méthodes plus efficaces d'exploiter les populations de poissons, 
ont effectivement freiné l'expansion et l'orientation nouvelle Ct rapide de l'industrie. 
En dépit de ces obstacles, Ic marchC doniestique a été étendu et, durant les années 1930, 
un marché nouveau et important a etC établi au centre des Etats-Unis, grace surtout 
aux filets rCfrigérCs de morue Ct de sole frais. La tendance a l'amalgamation des petits 
exploitants et a Ia centralisation do l'industrie dans les grands ports, notamment 
Halifax et Lunenburg, s'est aussi manifestée a Ia memo Cpoque. 

Par suite d'une augmentation considerable de Ia demande do produits du poisson 
cngendrCe par Ia Seconde Guerre mondiale, l'industrie moribonde du Poisson sale a 
etC revitalisée et les producteurs do poisson congelé ont agrandi leurs installations. Les 
exigences de Ia guerre ont abouti a un adoucissement des anciennes restrictions sur 
los petits chalutiers et Ia modernisation des fiottes de péche a Cté commencCc. En peu 
d'annCes, los gracieux voiliers de l'Atlantique, inimortalisés par Ic B/ia'no.ce, sont 
devenus un souvenir nostalgiquo et Ia goélette au pont chargé do doris Ctait remplacCe 
par des chalutiers de grande pCche robustes et efficaces nials pcu romanesques. 

Au cours des dix dernières annCes, l'augmentation considerable des investissements 
ci los progrCs rapides de Ia technologic du traiternent des aliments ont donnC lieu a 
tine croissance remarquable do Ia capacitC do capture et de traitement du poisson des 
provinces atlantiques, ainsi qu'â une hausse impressionnante de Ia production. En 
1876, les produits de Ia pCche do I'Atlantiquc, sauf ccux do Terre-Neuve, avaient une 
aleur au marché do $ 10,500,000. einployant prCs do 48,000 pCcheurs. En 1964, presque 

90 ans plus tard, los pecheurs ne se chiffraient qu'à 26,000. mais Ia valeur de Ia produc-
tion finie avait atteint 142 millions de dollars. 
lerre-Neuve—Le lel avril 1949, Terre-Neuve se joignait a Ia Confédération canadien-
no, apportant avec elle son histoire riche et variée qui rernontait a près de 100 ans 
avant Ia premiere installation europCenne sur le continent de I'Aniérique du Nord, a 
Port-Royal. en Nouvelle-Ecosse. Le rCcit des faits et gestes d'une fiCre tradition do 
pCche n'entre pas dans Ic cadre dii present article, mais ii faut quand mCme rCcapituler 
certains évenements afin de placer dans leur vraie perspective les problèmes qui exis-
(aient a Terre-Neuve au moment de son entrée dans Ia ConfédCration. 

Depuis ses debuts. ii y a plusieurs siCctes. Ia péche de Ia morue a Terre-Neuve avait 
fourni le poisson sCchC, lCgèremcnt sale, si recherché par les marches traditionnels de 
a MCditerranCe, aussi bien quo Ia morue fortement salCe, connue dans Ic commerce 
du iiionde entier. Comme dans toute economic fondCe sur une seule ressource, repo-
sant sur los marches d'cxportation, le sort des Terre-Neuviens a etC extrCmement 
instable et, au cours des années, il a etC trés rare qu'uno campagne de bonnes captures 
coincide avec un marchC doniinC par les vendeurs. 

Durant Ia Preniière Guerre niondiale, Terre-Neuve a profitC d'une demande fort 
accrue de poisson sale et l'expansion dc l'industrie a etC considerable. Après Ia guerre, 
los marches traditionnels so sont contractCs et do nouveaux dChouchCs ont etC recher-
chés aux Antilles, cc qui a dCclenchC une guerie des pox avec los exportatcurs de Ia 
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Lc ,auInon de ia ( olombie-Britannique se vend 
congele, en conserve ou frais. Chaque annéc, sur 
Ia cöte du Pacifique, on en met en conserve 

environ 60 millions de livres, 

4%1  
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[a moruc sake, depuis des siecles [a principale 
denree de Terre-Neuve, est encore exportée par 
a province, chaque pays demandant une 
salaison différente. La commande ci-dessus 
s'cn va aux Antilles qui preférent unc morue 

plus petite Ct plus séche. 
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Nouvelle-Ecosse, fournisseurs habituels de cc marché. A partir de 1926, et durant Ia 
décennie suivante, Ic prix du Poisson s'est affaissé par plus de 50 p.  100. Les recettes 
des pécheurs de Terre-Neuve ont été tellement réduites que Ia depression économique 
aigue qui a suivi a contribué a l'échec du gouvernement responsable en 1933. 

Pendant des siècles, le commerce du Poisson said a Terre-Neuve a etC édifié sur le 
credit et dominC par les marchands. Ces derniers fournissaient aux pécheurs Ia flour -
riture, le vétement et les autres nécessités de Ia vie, aussi bien que les engins de pCche. 
En retour, le pCcheur livrait son poisson said et séché aux niarchands qui en crCditaient 
Ia valeur a sa décharge. Le marchand, qui d'ordinaire n'Ctait pas exportateur direct, 
livrait ses achats de Poisson a l'organisme commercial de St-Jean qui lui avait au debut 
fourni les ressources en argent et en biens pour équiper le pCcheur. 

En 1936, Ia Commission de gouvernement établissait 1'Office des péches de Terre-
Neuve, investi de pouvoirs considérables sur Ia production Ct la vente du poisson. 
L'Office institua un régime d'autorisation des exportations et des groupes de mar-
chands furent formCs pour vendre a divers marches. Cette rnesure a eu pour effet de 
diminuer Ia concurrence intCrieure entre les exportateurs terre-neuviens ainsi que de 
renforcer leur situation de marchandage it l'extérieur contre Ia tendance croissante des 
gouvernements étrangers qul cherchaient a mettre leur propre industrie de péche en 
valeur et it protéger sa production au moyen de tarifs et d'autres inesures Cconomiques. 

La Seconde Guerre mondiale a donné lieu it uric hausse des prix du Poisson said 
qui a persistéjusqu'en 1947. Cependant, le souvenir de Ia crise écononiique des annCes 
1930 restait vivace dans l'esprit des Terre-Neuviens, qui craignaient pour Ia prosperité 
de I'industrie Iorsque les pressions anormales des besoins du temps de guerre seraient 
disparues. Ayant compris Ia valeur de l'action collective sous le régime de permis des 
exportations commence en 1936, I'industrie crCa une sociétC, Ia Newfoundland Asso-
ciation of Fish Exporters Limited (NAFEL), en 1947, it qui fut confiC Ic droit exclusif 
d'exporter toute Ia morue salée produite it Tcrre-Neuve. Dans une certaine mesure, on 
était d'avis qu'un tel monopole de vente stabiliserait les prix it I'exportation et donne-
rait aux pCcheurs les meilleures recettes possibles. La Ioi interdisait it I'agence d'acheter 
du Poisson des pécheurs ou d'en fixer les prix. Ces fonctions restaient I'apanage des 
30 exportateurs ou plus qui fournissaient it I'agence les approvisionnements de poisson 
said destinés it repondre aux attributions fixécs pour remplir les contrats d'exportation. 
A Ia Confédération, NAFEL maltrisait près de 25 p.  100 du commerce mondial du 
Poisson said et, au marchC des Caraibes, sa situation était dominarite. 

Ainsi qu'on l'avait prCvu, l'après-guerre a Cté témoin d'un déclin de Ia demande et 
d'un affaissement des prix du poisson sale, tandis que les recettes des pCcheurs fléchis-
saient de nouveau en dépit des efforts de Ia NAFEL pour soutenir les recettes. Peu 
après 1949, I'aide fédCrale aux pécheurs devenait nécessaire par l'entremise de I'Office 
des prix des produits de Ia péche. 

L'industrie de Ia péche de Terre-Neuve s'est trouvée en butte a d'autres difficultés 
très graves qui ont place les gouvernements et le commerce en face d'exigences immC-
diates. Dans des milliers de petits établissements de Ia nouvelle province, Ic mode de 
vie du pécheur et de sa faniille n'avait guère change depuis plus de 200 ans. Une 
sujCtiorl totale au marchand de Ia localitC pour le credit et les approvisionnements, 
ajoutCe a Ia restriction physique de sa productivitC de Poisson said par suite de mCthodes 
traditionnelles et périmCes de capturer et de traiter Ic poisson, condamnait Ic pCcheur 
a une vie entière de travail incessant et peu rérnunCrateur. L'absence d'occasions 
d'emploi dans d'autres domaines Ic limitait et le liait davantage it son petit monde de 
labeur et de pauvreté. 

Une solution particlle du problème se trouvait Cvidernment dans l'augmentation 
genérale du rendement de l'industrie, et un vaste programme d'expansion des pCches 
de I'Atlantique a etC lance en 1950. Certains de ses résultats les plus saisissants se 

130 	 CANADA 1867-1 967 



0-.. 

• 	" 

FA im 
La pêchc occupe Ic second 
rang parmi les industries 

C rnaircs dc Ia Nouvelle-
osse Ct, au Laboratoire 

dinspection du poisson a 
Halifax, on surveilte cons-
t,imment la qualite du 

prod tilt. 

voient a Terre-Neuve. Des ouvrages portuaires ont tté construits pour faciliter le 
déchargement, des chafauds comniunautaires ont été bãtis pour aider aux pécheurs a 
améliorer Ia qualité de leur production, un outillagc perfectionné et des techniques 
nouvelles ont éte introduits pour accroitre Ia productivité, Ia formation technique a été 
mise a Ia disposition des pécheurs, des programmes spéciaux visant a réhabiliter les 
agglomerations déprimCes ont etC concus, et des prCts et des subventions ont etC 
accordes pour Ia construction de navires de pCche. En 1964. une Conference fCdérale-
provinciale, a l'Cchelon ministCriel, relative a l'expansion de Ia péche, a etC tenue a 
Ottawa, afin de formuler une ligne de conduite nationale pour les pCches du Canada, 
surtout en ce qui regarde I'expansion économique. Parmi les decisions prises, on 
trouve celle de créer une commission spéciale chargCe d'Ctudier le commerce du pois-
son sale de I'Atlantique et celle de rCtablir et de retenir les pCcheurs de Terre-Neuve 
vivant dans des Ctabhssements mal partagCs. 

Depuis Ia fin de Ia Seconde Guerre mondiale, l'expansion marquee des installations 
pour Ic filetage et Ia congelation du poisson a attire beaucoup de capitaux etrangers a 
Terre-Neuve. L'amélioration des routes a permis de plus en plus aux pCcheurs côtiers 
de diriger Icurs prises vers cette nouvelle industrie et, ainsi, de s'affranchir des limita-
tions imposCes par Ia production de poisson sale. Dans bien des cas, cependant, Ic 
revenu reel de ces pécheurs ne s'est pas amCliorC parce qu'ils dependent encore de 
petits bateaux Ct de mCthodes de capture peu efficaces. En 1964, la valeur au marchC 
de Ia production de Terre-Neuve pour mutes les espCces de Poisson Ctait de $46,600,000. 
Environ 22,600 pCcheurs Ctaient eniployCs. 

Péches d'eau douce 
Les explorateurs des XVIIe  et XVIIIC  siécles qui ont parcouru Ic pays inconnu a 
l'ouest de Montréal ont mentionné presque chaque jour le role du poisson frais dans 
leur alimentation. Alors que les lacs et les riviCres Ctaient en rCalité Ia voie d'accCs 
au cur du nouveau continent, les noirhreux poissons faciles a prcndrc dans leurs 
eaux fournissalent Ia nourriture qui permettait ces grands voyages dans le Nord-Ouest. 

Bien que les premiers colons établis sur les bords du Saint-Laurent et des Grands 
lacs inferieurs aient comptC pour beaucoup sur Ic giblet pour leur nourriture, Ic Poisson 
a toujours etC un élCment important de leur régime. Vu que Ia truite et le Poisson 
blanc se rassemblent pour frayer, ce qui en rend Ia péche facile, de grandes quantitCs 
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de ces poissons étaient capturées l'automne et salées pour I'hiver. En 1867, environ 
1,700 pécheurs de commerce ont pris près de 3,500,000 livrcs de Poisson dans les 
Grands lacs et leurs tributaires ainsi que dans Ic Saint-Laurent et le lac Simcoe. 

La colonisation de I'Ouest a débuté en 1869 a Ia suite de l'achat de Ia Terre de 
Rupert de Ia Compagnie de Ia Baie d'Hudson. Plusieurs families éniigrées d'Islande a 
Ia region lacustre au nord de Winnipeg, ont etC les premieres a pécher le doré et le 
Poisson blanc dans ie lac Winnipeg. Les marches du centre des Etats-Unis ont été 
gradueliement mis en valeur. Le poisson blanc du lac Winnipeg Ctant gras et facile 
a funier, ii a etC trés recherché par Ic commerce de spécialités alimentaires, cc qui Iui a 
valu une renommCe internationale sous le norn de ((Selkirk)), d'après Ic port de Ia 
rivière Rouge oü les premiers exportateurs ont commence leurs operations. 

Des 1905, Ia péche de commerce se poursuivait en petit dans Ia Saskatchewan et 
I'Alberta, les captures Ctant envoyées a Winnipeg pour étre exportées aux Etats-Unis. 
Comme dans le cas des péches côtiêres, Ia Premiere Guerre niondiale a donnC lieu a 
une vive augmentation de Ia production de poisson d'eau douce, et plusieurs lacs des 
Prairies ont etC exploités pour Ia premiere fois afin de rCpondre a Ia demande. 

Vu l'accroissement continuel des centres urbains, Ia contraction de Ia demande 
particulière a l'après-guerre a été peu marquee. Des le debut ou presque, environ 90 
p. 100 du poisson d'eau douce étaient exportés aux grossistes de Chicago, de Detroit 
Ct de New York, oü une demande assez constante de poisson entier et habillé a toujours 
existé. Néanmoins, les péches d'eau douce n'ont pas Cchappé aux effets de Ia grave 
depression des prix survenue de 1931 a 1939. Toutefois, dans une entreprise qui est 
souvent un emploi de morte-saison pour les cultivateurs et bQcherons, les recettes de Ia 
pêche ont constituC, durant la crise, un petit revenu supplCmentaire dont l'importance 
a etC loin d'être nCgligeable. 

Le coüt relativement élevé de Ia matière premiere a retardé dans une certaine mesure 
I'adoption du fIletage, mais Ia Saskatchewan a ouvert Ia voie en cc domaine comme 
moyen d'amCliorer les marches du Poisson blanc provenant de lacs reculés. 

Encore une fois, Ia guerre est intervenue en 1939 et Ia deniande aussi bien que les 
prix du Poisson de lac ont augmenté. Dans le nord de 1'Ontario et dans les provinces 
des Prairies, ii est devenu rentable de pécher dans des lacs eloignes du chemin de fer 
et de transporter Ia prise congelCe par terre durant les mois d'hiverjusqu'à une tête de 
Iigne. Alors que I'industrie s'est déplacCe de plus en plus vers le Nord, de nouvelles 
techniques de transport ont vu Ic jour, notaniment Ic train de tracteur et l'auto-neige. 
A peu d'exceptions prés, Ic marchC d'exportation du Poisson d'eau douce est restC 
soutenu depuis 1945, et t'industrie a continue sa marche vers Ic Nord. Ic Grand lac 
des Esciaves a commence a produ ire en 1945 et, aujourd'hui, ii compte pour prés de 
80 p. 100 de toutes les exportations de truite grise. 

La production des Grands lacs a change en nature et en quantitC au cours de la 
période postCrieure a la Seconde Guerre mondiale, a cause des depredations de Ia 
grande Iamproie marine qui a pour ainsi dire anéanti les populations de truite grise. 
Ce qui est encore plus grave, c'est que les effets de Ia pollution industrielle et domestique 
sont en train de transformer l'écologie des lacs. Le poisson blanc, Ic dorC et Ic cisco 
ont presquc complétement disparu des Iacs EriC et Ontario, oü its ont etC remplacCs 
par l'éperlan, I'alose et autres espêces de moindre valeur. 

En 1964, Ic Canada a produit 105 millions de livres de Poisson d'eau douce, d'une 
valeur au marchC de $18,300,000. Plus de 17,000 pêcheurs, se servant presque exclusive-
ment de filets maillants, ont exploité un territoire de 3,000 mules depuis I'embouchure 
du Mackenzie, dans les Territoires du Nord-Ouest, jusqu'au lac Saint-Jean, dans Ic 
Québec. 

(H. V. DEMPSEY) 
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Forêts 
II y a trois siècles et detni. lors de l'arrivcc des premiers Européens au Canada, le pays 
ëtait recouvert d'immenses foréts. Les peuptements de pin et d'épinette, d'érable et de 
bouleau s'étendaient a perte de vue, entrecoupés seulement par les rivières et les 
crétes de montagnes. Pour les nouveaux venus, Ia forét était sans doute plus nuisible 
qu'utile, vu le dur labeur de défrichement avant de mettre les terres en culture. Toute-
fois Ia forét fournissait le bois d'uvre pour les bãtiments et les palissades, ainsi que 
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Ic bois pour Ia cuisine et le chauffage. L'industrialisation de l'exploitation des foréts 
fut trés lente; pendant plus de 150 ans, les animaux a fourrure qui vivaient dans les 
foréts en restérent Ia principale ressource économique. 

Durant Ia seconde moitié du XVIIIC siècle, un modeste tratc grandit peu a peu entre 
l'est du Canada et les colonies anglaises des Antilles, qui recevaient des madriers, des 
planches et des douves de tonnellerie en échange de sucre, de mélasse Ct de rhum. 
Ce commerce prit beaucoup d'expansion après Ia Guerre de l'lndépendance amen-
caine, a Ia suite des restrictions imposCes par Ia Grande-Bretagne sur le commerce 
entre les colonies et les pays étrangcrs. Les plus beaux füts de pin blanc servaient 
exclusivement a Ia fabrication de mats et d'esparts, d'abord par Ia marine francaise 
et ensuite par Ia marine britannique. Par contre, Ia plupart des magnifiques peuple-
ments de feuillus qui s'Ctendaient le long du haut Saint-Laurent furent brülCs par les 
colons loyalistes qui défrichérent les terres et tirèrent leur premier revenu en espèces 
des cendres niémes de Ia forêt sous forme de lessive dont on se servait pour fabriquer 
du savon. 

Commerce du bois équarri 
Les produits forestiers du Canada se trouvérent soudainenient en forte demande, a Ia 
suite du blocus continental dCcrété par Napoleon, qui ferma les ports de Ia Baltique 
oü Ia Grande-Bretagne s'approvisionnait en bois d'ceuvre. Presque du jour au lende-
main, Ia fabrication de longues pièces de pin blanc et de pin rouge équarries en forét 
a Ia doloire devint une industrie qui devait rester florissante longtemps aprés que 
l'Europe cut retrouvé Ia paix, au point que Québec fut pendant un certain tenips le 
plus grand port exportateur de bois d'ceuvre au monde. 

Dans les conditions qui régnaient alors, Ic trafic de ces bois d'ceuvre n'était pas tine 
sinCcure. L'exploitant choisissait un peup]cment qui lui convenait (en premier, parmi 
les magnifiques foréts de pin en bordure de l'Outaouais), embauchait une Cquipe de 
bücherons avec leurs chevaux, veillait au ravitaillement pour tout l'hivcr, faisait cons-
truire des chantiers, des traineaux et des chemins rudimentaires, et dirigeait l'abattage, 
l'équarrissage et le transport des bois au bord de Ia rivière. Après Ia débãcle des glaces, 
II faisait attacher les grumes en bossets, puis assenibler ces derniers en trains, sun les-
quels il faisait Criger des abnis. II ne lui restait plus alors qu'à s'embarquer avec ses 
hommes pour le long et pCrilleux voyage vers Québec, oü il vendait son bois aux agents 
des importateurs britanniques. 

L'industrie des sciages 
Tout prospére que füt Ic commerce du bois équarri, l'industrie des sciages devait lui 
faire une concurrence de plus en plus vive. Les premieres scieries, actionnécs par roue 
hydraulique, étaient de faible rendement. L'apparition de Ia machine a vapeur peu 
après 1820 permit d'installer les scieries en pleine forét et, grace a cette source abon-
dante de force motnice, d'accélérer Ia production. Vers Ia mCme époque, I'aménage-
ment d'un réseau de canaux, et peu aprés, Ia construction des chemins de fer donnèrent 
accès aux débouchés presque illimités qu'offraient les Etats-Unis, dont I'Ouest se 
peuplait rapidement. Ce marché demandait surtout des madriers et des planches, 
d'épinette plutôt que de pin, qui s'y écoulaient rapidement. En Grande-Bretagne aussi, 
Ia demande de sciages devenait de plus en plus forte. 

En 1867, I'abattage et le sciage Ctaient devenus les plus grandes industries du Ca-
nada; certaines des usines alors en exploitation étaient de proportions respectables, 
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méme selon les norrnes actuelles. Cependant, un an avant Ia Confédération, un nou-
veau concurrent pour l'exploitation des matières brutes de la forét fit son apparition: 
deux fabriques de pâte a papier étaient aménagées cette année-là dans le Bas-Canada. 
Ce fut Ic point de depart d'oi le Canada devait devenir le plus grand producteur de 
papier journal du monde. 
Le forestage en Colombie-Britannique—Aprés Ia Confédération, l'exploitation des 
foréts de Ia Colombie-Britannique prit peu a peu de l'ampleur le long de Ia côte, malgré 
l'énorme difficulté que constituait le transport des fQts géants de sapin de Douglas, de 
pruche et de thuya, a l'aide d'un outillage primitif qul restreignait les coupes au voi-
sinage des côtes. L'invention du treuil a vapeur vers 1890 donna le branie a i'exploita-
tion mécanique des foréts, et un peu plus tard, 1'anénagement du canal de Panama 
donna accès aux marches de l'est des Etats-Unis et de l'Europe, cc qui devait permettre 
a Ia province Ia plus occidentale du Canada de tirer parti de ses immenses ressources 
forestiêres. 

La statistique complete et methodique portant sur Ia production et Ic commerce des 
produits forestiers ne remonte qu'au debut du present siècle. La moyenne annuelle des 
exportations globales de produits forestiers, entre 1880 et 1882, s'est chiffrée par 
$23,270,000, dont les blues ont rCpondu pour $263,000; Ic bois équarri, $4,621,000: Ic 
bois de sciage, $ I 6,794,000: et les cendres et autres produits, $1,592,000. Sur ce total, 
50 p.  100 provenaient de Ia Grande-Bretagne et environ 39 p.  100 des Etats-Unis. 

Aujourd'hui, Ia plupart des Canadiens habitent les grandes et les petites villes; ils 
ont donc peu d'occasions d'aller en forét. Bien que des milliers de families passent leurs 
courtes vacances dans des regions boisées et que les pCcheurs sportifs et les chasseurs 
reprennent l'occupation de leurs ancétres pour quelques jours chaque année, les forêts 
sont presque inconnues de Ia plupart des Canadiens. Qui plus est, bien rare sont ceux 
qui se rendent compte de i'inimensité du patrinloine forestier national. Du haut d'un 
avion volant cap a i'ouest. de l'est du Québec au lac Winnipeg, soit une distance de 
1,700 mules, puis aprés avoir remonté 300 mules vers Ic Nord, reprenant son vol vers 
I'Ouest jusqu'au Pacifique, soit 1,300 milles de plus, on survolerait une forét presque 
continue. Dans I'Est, les peuplenients de rCsineux et de feuillus sont entrecoupés de lacs 
innonibrables, tandis que dans I'Ouest, ils Ic sont par les cimes dénudées des mon-
tagnes; a part cela, l'avion survolerait forét aprés forét, comptant des milliards d'arbres. 

Les regions forestières 
La composition des foréts, partout dans Ic monde, est assujettie a bien des facteurs, 
notaninient le climat, Ia géologie et Ia topographie. Au Canada, diverses combinai-
sons de ces facteurs, alliées a Ia propagation post-glaciaire des essences méridiona-
les, ont donné lieu a Ia formation de huit regions forestières distinctes, qui se subdi-
visent elies-mémes en 90 sous-régions ayant chacune leurs propres caractéristiques 
écologiques. 

La plus vaste de ces regions s'appelle Ia forêt Boreale. qui traverse le pays depuis 
l'Atlantique jusqu'à Ia frontière de l'Alaska. Ses principales essences sont I'Cpinette, 
Ic sapin baumier et Ic pin gris, mélés de peuplier et de bouleau a papier. Dans les 
regions Acadienne et des Grands lacs et Saint-Laurent, les résineux les plus nombreux 
sont l'epinette, Ic sapin baumier Ct Ia pruche; les érables, le bouleau jaune et autres 
feuillus y poussent un peu partout. Dans Ia péninsule méridionale de l'Ontario, Ia 
region dite des Feuillus, de faible étendue, renferme des essences feuillucs introuva-
bles ailleurs au Canada. Dans les regions Subalpine, Montane et Colombienne, de 
I'ouest dc l'Alberta et I'intérieur de La Colombie-Britannique, le pin de Murray, I'Cpi-
nette d'Englemann et plusieurs essences de sapin sont mélCs au sapin de Douglas et 
a d'autres essences côtières. Enfin, Ia region COtière se distingue par ses peuplements 
de sapin de Douglas, de thuya geant et de pruche de I'Ouest. 
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La bonne gestion des ressources forestières se fonde évidemment sur des donnëes 
précises au sujet de leur étendue et de leur nature, mais l'inventaire forestier d'un pays 
aussi vaste que le Canada. présente d'énormes difficultés. Toutefois, grace a deux per-
fectionnements relativement récents dans Ia technique des relevés, Ia photographie 
aérienne et les méthodes d'echantillonnage, on a pu cartographier Ia plupart des 
foréts et en faire Ia description. D'après les derniéres estimations, Ic Canada posséde 
près de 1,100 millions d'acres de forét. Dans les limites des dix provinces prises en-
semble, quatre acres de terres sur cinq sont boisées. 

Environ 619 millions d'acres de boisés sont classes comme foréts productives, 
c'est-à-dire qu'elles peuvent produire des coupes successives de bois d'uvre. Les qua-
tre cinquièntes de cette superficie sont boisés de coniféres ou de résineux en peuple-
ments purs ou mélés de feuillus. On estime que 9 p. 100 des terres forestièrcs productives 
sont actuellement dCboisées en raison de coupes rCcentes, l'incendies ou de chablis; 
par contre, 241 millions d'acres sont boisées de jeunes peuplements naturels, ce gui 
prouve Ia vitalité avec laquelle Ia forét peut se régénérer aprés de telles perturbations. 
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Le volume total de bois marchand sur pied est estimé a 752 milliards de pieds cubes, 
dont 611 milliards d'essences résineuses. La plupart des Canadiens ont peine a conce-
voir cc que représentent des chiffres aussi énormes; mais en comparaison du volume 
de bois récolté annuellement, soit quclque 3,400 millions de pieds cubes, us attestent 
que, malgré l'iniportance actuelle des industries forestières au Canada, elles peuvent 
encore être agrandies. 

Droit de propriété Ct administration—Bien que les neuf dixièmes de toutes les terres 
forestières productives du Canada appartiennent a Ia Couronne, l'exploitation en est 
entièrernent entre les mains d'entreprises privées, chose unique parmi les pays grands 
producteurs de bois. Environ 57 millions d'acres de forét ont été cédées a des parti-
culiers, par concession aux pionniers, ou it des sociétés en vue de favoriser Ia cons-
truction de chemins de fer, ou bien ont été rattachées a des fernies, d'oü leur nom de 
boisés de fernie. 

Au temps des bois équarris et des petites scieries primitives, on croyait Ia forèt 
illimitée et I'idée de tirer des terres forestières, d'année en année, des récoltes succes-
sives a perpétuité était encore inconnue. Bien au contraire, on croyait que Ic bQcheron 
rendait un grand service a Ia collectivité en défrichant les terres propices a Ia culture. 
En pareilles conditions, l'exploitant forestier se souciait uniquement d'obtenir Ic drolL 
d'abattre les arbres qui lui convenaient; son principe était de couper a blanc sans 
demander son reste>. Plus tard, Ia concurrence pour s'assurer les nieilleurs peuple-
nients et Ics fortes immobilisations qu'exigeait I'aménagement de grandes scieries, 
rendirent indispensable de s'assurer d'abord d'un bon approvisionnement en bois, cc 
qui a amené l'octroi de grandes concessions forestières aux papeteries, afin qu'elles 
puissent s'approvisionner a perpétuité en matières premieres pour leurs coitcuses 
usines qui ne peuvent étre déplacées. Afin de satisfaire aux besoins des grandes comme 
des petites exploitations, on a établi peu a peu un régime dc baux d'afforestage, de 
permis de coupe et de ventes de bois sur pied, grace auquel les sociétcs ou les exploi-
tants peuvent obtenir des droils de coupe thins les foréts domaniales, dans des limites 
et des périodes dCterminées. 

L'Acte de l'Amérique du Nord britannique (1867) a concCdC aux provinces certains 
droits exclusifs de competence legislative; ii comprend notamrnent l'alinCa suivant: 

5. L'administration et Ia vente des terres publiques appartenant a Ia province, et des 
bois et foréts qui s'y trouvent>>. Cet alinéa s'appliquait également aux provinces rat-
tachécs plus tard a Ia ConfCdération, bien que pour Ia conirnoditC, Ic gouverncment 
fédéral alt continue a adrninistrer les forCts des trois provinces des Prairies et de la 
zone des chemins de fer de Ia Colombie-Britannique jusqu'en 1930. Depuis, sa corn-
pCtence administrative Se limite aux forCts des regions septentrionales, des pares 
nationaux, des reserves indiennes et de quelques autres petites regions. Vu que Ic 
Canada compte II organismes forestiers distincts, de nombreuses lois et politiques 
forestières auraient pu voir Ic jour; pourtant, leur similitude est beaucoup plus frap-
pante que leur diversitC. 

La concurrence pour les peuplements de choix et pour Ic droit d'utiliser et d'aména-
ger les cours d'eau en vue de flotter les bois vers Ics scieries ou les marches, aboutit 
a Ia promulgation des premieres lois relatives aux foréts. Plus tard, les gouvernements 
ont veillé a sauvegarder l'intCrCt public, en exigeant paiement pour chaque unite de 
bois coupé, scion un tarif modiflC de temps a autre. 

Jusqu'au debut du siècle actuel, Ic public se souciait fort peu des foréts, mais, en 
1906, un tournant important Ctait atteint, lors de l'organisation de Ia Conference des 
foréts, sous Ia présidence de sir Wilfrid Laurier, alors premier ministre. L'apathie du 
public ayant etC secouée, les résultats ne se firent pas attendre. Au cours des huit 
annCes qui prCcédèrent Ia PrerniCre Guerre mondiale, trois universités furent 
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I'trmi les fahi icailts mondtaux de pâte de bots le ('anada occupe Ic second rang. 
ette labrique de pates et papiers est situec a Terre-Ncuvc. 

dotées d'une faculté des sciences forestières suivie dune quatrième en 1921. Ia plu-
part des gouvernements intéressés établirent un service forestier et s'assurêrent les 
services d'ingénieurs forestiers. La protection contre les incendies de forét attira une 
attention particuliére. 

La guerre freina les progrès, mais peu aprés l'armistice, les grandes industries fores-
tiêres cornmencaient a embaucher des professionnels pour diriger leurs exploitations 
forestières. Les gouvcrnements exigeaient que les détenteurs de grandes concessions 
forestiêres fissent des inventaires detaillés pour les operations a long et a court terme, 
de façon a étaler Ics coupes de facon méthodique et a restreindre les volumes de bois 
coupés en decà de Ia capacité productive des terres forestières. L'industric et l'Etat 
redoublaient d'efforts dans Ia lutte contre les incendies, les insectes et les maladies 
des arbres. 

A Ia suite de Ia cession aux provinces des Prairies, en 1930, des ressources nationales 
de leur territoire respectif, Ic gouvernement fédéral a consacré ses efforts aux recher -
ches forestiéres. Les laboratoires de rcchcrches sur les produits forestiers avaient óté 
créés par Ia Direction des foréts, ministère de l'Interieur, pendant Ia guerre et plusieurs 
stations d'expérirnentation forestiêre avaient été inaugurées au cours des annécs 1930. 
Les recherches visant a réprimer les insectes forestiers et les maladies des arbres rele-
vaient du ministére de I'Agriculture. La loi sur les foréts du Canada (1949) autorisait 
le gouvernement fédéral a conclure des accords avec Ics provinces pour l'octroi d'aide 
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financiêre aux fins dcxécution de certains programmes provinciaux, dont les inven-
taires forestiers. Toutes les activités fédérales dans ce domaine incombent au ministère 
des Foréts du Canada, depuis sa creation en 1960. 

L'industrie forestière 
La statistique nationale relative a I'industrie forestiére Ia divise en cinq groupes prin-
cipaux: le forestage, les scieries, I'industrie des pates et papier's, les industries qui 
utilisent le bois et celles qui utilisent Ic papier. Les méthodes d'abattage ainsi que les 
conditions de travail en forét ont fort évolué depuis cent ans. Le chantier rude oü les 
bücherons vivaient pendant six ou sept mois de l'année, nourris de pore sale, de féves 
au lard, de mélasse et de the, a fait place au baraquement moderne pourvu d'arnCna-
gements de rCcrCation et de transport oü les bücherons sont bien nourris. 

La cognée et Ia scie passe-partout ont fait place a Ia scie mécanique; les bcufs et 
les chevaux sont remplacés par des camions roulant a toute vitesse sur des routes 
construites a l'aide de tracteurs diesel et de materiel ultra-moderne. Les patrons 
réclament a cor et a cri du materiel et des méthodes perfectionnés, afin de donner un 
meilleur rendement et aux coOts plus bas. Dans l'Est, on s'efforce de prolonger Ia 
saison hivernale de bacheronnage afin de donner du travail toute I'annCe a un plus 
grand nonibre d'ouvriers. En Colombie-Britannique, Ic bQcheronnage s'est toujours 
fait l'année durant, et emploie des travailleurs fort spécialisés. 

En 1962. Ia production globale de bois au pays a atteint 3,400 millions de pieds 
cubes, dont 54 p. 100 destinés aux scieries et aux industries utilisant Ic bois, et 34 p. 100 
aux usines de pates et papiers. Le bois de chauffage, autrefois trés en demande, ne 
répond que pour 7 p. 100 du total. La plupart des bois ronds ont etC transformés au 
Canada et seulement 3.3 p.  100 exportCs. 

On sait pertirlemment que l'industrie des sciages était fermement établie un peu 
partout au Canada a I'époque de Ia Confederation, mais Ia statistique nationale 
relative a sa composition eta sa production ne remonte qu'à 1908. En 1911, Ia produc-
tion de sciages atteignait 4,900 millions de pieds mesure de planche, dont 27 p. 100 en 
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provenance de Ia Colombie-Britannique. Les principales essences étaient I 'épinette et 
le sapin baumier, le pin blanc, le pin rouge et le sapin de Douglas; 94 p.  100 du bois 
d'ceuvre consista lent en résineux, et 6 p. 100 seulenient en feuillus, surtout I'érable et 
Ic bouleau jaune. Ce volume devait rester le record pendant 30 ans. mais en 1961, 
Ia production nationale a dépassé 8,200 millions de pi.m.p. de bois d'uvre dont Ia 
Colombie-Britannique a fourni 74 p. 100 des bois exportés. L'essence principale est 
restée l'épinette, suivie du sapin de Douglas et de Ia pruche de l'Ouest. La production 
de bois dur est restée a peu prés Ia méme. 

Le Bureau fédéral de Ia statistique a reçu des rapports de 3,260 scieries, dont quelque 
2,600 petits établissernents équipés de materiel portatif ou semi-portatif. Parmi les 
grandes scieries, 13 étaient des usines très importantes dont chacune a déclaré une 
production annuelle d'au moms 5 millions de dollars. 

La valeur marchande totale des expeditions de bois d'euvre scié a dépassé 450 
millions en 1963. et Ia vente des autres bois a rapporté au total a l'industric quelque 
535 millions. Pour les sous-produits, le plus important Ctait celui des copeaux a pâte 
faits de dosses et de delignures. Les ventes ont totalisC près de 2,500,000 tonnes d'une 
valeur estimative de 36 millions. L'utilisation de ces déchets, autrefois brUlés, est un 
perfectionnement relativement recent qui est profitable a l'industrie et contribue a 
ralentir l'amenuisement des foréts. 

On fabriquait déjà du papier a Faide de chiffons en 1803 au Canada. mais Ia premiere 
fabrique de papier employant des fibres de bois n'a été aménagée qu'un an avant Ia 
ConfédCration. On peut juger de l'essor de cette industrie d'après Ia hausse continue de 
Ia consornmation de bois a pâte. En 1922, environ 3 millions de cordes de bois ont eté 
transformées en pâte mécanique ou chimique; 40 ans plus tard. l'industrie transformait 
près de 15 millions dc cordes de rondins et l'équivalent de 2,500,000 cordes sous forme 
de copeaux et d'autres déchets de scierie, soit au total environ 17,500,000 cordes, donc 
six lois plus qu'en 1922. La production de pâte de bois est passée de 2.100,000 tonnes 
en 1922, a 12,100,000 tonnes en 1962, et celle de papier journal, de 1,100,000 tonnes a 
près de 6,700,000 lonnes. 

Les expeditions de papiers et de cartons de toutes sortes, en provenance de 125 
fabriques, ont atteint 8,700,000 tonnes en 1962, d'une valeur de 1,190 millions de 
dollars. Les exportations de pâte ont atteint 3 millions de tonnes, d'une valeur de 
370 millions. En plus, les expeditions de panneaux de construction et d'articles en 
papier avaient une valeur de 98 millions. 

Lea statistiques lea plus rCcentes (1961) révClent que lea industries du bois fournis-
saient du travail équivalant a 301,000 années-hommes. En réalité, un nombre beaucoup 
plus élevC de personnes étaient au travail, vu que inaintes operations cn forCt dans 
l'est du Canada sont saisonniéres. La valeur nette de Ia production de l'ensemble de 
I'industrie forestiCre s'Ctablissait a 2,400 millions de dollars. 

Commerce extérieur 

A I'Cpoque de Ia ('onfCdération, les industries forestiCres du Canada devaient déjà 
leur prospérité a I'exportation d'une grande partie de leurs produits. Aujourd'hui, 
environ les deux tiers des sciages, plus des neuf dixièmes de papier journal et une 
bonne partie des autres produits forestiers sont exportCs. Au cours de Ia décennie qui 
a pris fin en 1964, lea exportations de bois d'uuvre ont passé de 4,600 millions a 6,500 
millions de pi.m.p.; lea exportations de pâte a papier, de 2,400,000 a 3,600,000 tonnes, 
et les exportations de papier journal, de 5,800,000 a 6.800,000 tonnes. 

Comme on peut Ic voir, les exportations dCpassent de beaucoup lea importations. 
Ce solde existe depuis longtemps et ne changera sans doute pas de si tot. Ainsi, Ic 
Canada peut comptcr sur les industries forestières pour de fortes sommes en devises 
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etraneeres. qui ILli pernieltront de payer les importations necessaires an iflailitieFi du 
niveau de vie ëlevé. Le Canadien moyen peut se féliciter que les foréts constituent une 
rcssource naturelle renouvelable. 

Commerce extérieur des principaux produits forestiers, 1964 
(En millions do dollars) 

Produits Exportations Importations Solde 

Bois ronds .................................. 34 21 13 
Boisduvre ................................ 515 38 477 
Pâte de 	bois ................................ 461 10 451 
Papier journal ............................... 835 - 835 
Papiers et cartons ........................... 58 51 7 
Contre.plaques et placages .................. 67 19 48 

Total .................................... 1970 139 1,831 

Perspectives 
D'après Ic rapport de Ia Commission royale d'enquete sur les perspectives économiques 
du Canada, publié en 1957, on prévoit quc Ia consommation industrielle de bois 
augmentera de 3,100 millions de pieds cubes en 1954 jusqu'à 4.900 millions de pieds 
cubes en 1980, soit une hausse de 60 p.  100 en 26 ans. En 1959, unc commission 
d'experts réunie a Rome sous I'égide de I'Organisation pour I'alimentation et 
l'agriculture des Nations Unies (FAO) prévoyait que, de 1955 a 1975, les besoins 
mondiaux en papier et articles en papier passeraient de 56 millions a 134 millions 
de tonnes métriques, soit une hausse de 139 p.  100 en 20 ans. La statistique mondiale 
pour l'année 1963 révèle que le taux d'augmentation prévu a été atteint au cours des 
huit premieres années. 

Ces estimations favorisent l'optimisme. Des enquCtes récentes ne laissent aucun 
doute au sujet du potentiel des foréts productives canadiennes quant a un rendement 
annuel, et a perpCtuitC, plus fort que jamais, pourvu que les mesures de protection et 
les méthodes et pratiques de gestion forestière continuent a s'améliorcr. 11 y a une 
quarantaine d'annCes, on se deniandait avec inquietude si Ia forCt pouvait resister au 
rythme du dégarnissenient de l'Cpoquc: clans l'avenir Ic problènie qui se posera sera 
probablement celui d'utiliser profitablement tout le bois qu'elle donne. 

La pleine rCalisation des bienfaits. économiques et autres, qu'offre Ia forét exigera 
de grands efforts. Le manufacturier canadien doit continuer a offrir aux marches, 
tant a I'extérieur qu'à l'intCrieur, des produits de haute qualité a des prix acceptables; 
les administrateurs des forêts doivent adapter leurs pratiques a mesure que se perfection-
nent les nouvelles techniques d'abattage et de transport du bois; l'evolution de Ia 
demande exigera beaucoup de souplesse, et l'Etat, les associations industrielles ainsi 
que les industries particulières seront appelés a faire des recherches plus poussCes afin 
de permettre au Canada d'affermir son role parmi les plus importants fournisseurs au 
monde de produits forestiers. 

Heureusement, le Canada posséde de quoi faire face aux besoins futurs. Les facultés 
des sciences forestières des universités et les Ccoles pour gardes forestiers et techniciens 
d'innovation plus récente instruisent les hommes qui veilleront a Ia conservation ou it 

l'utilisatiori a bon escient des ressources forestières. Des organismes industriels vigi-
lants favorisent Ia misc au point de nouveaux procCdés et de meilleures méthodes, 
et les dClégués commerciaux du Canada en mission a l'étranger sont constamment a 
l'affüt de nouveaux débouchés. Avec ces atouts en main, les industries forestiéres du 
Canada peuvent certes envisager I'avenir avec confiance. Q. D. B. HARRISON) 
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enuer,—en presque totalité sous forme de sous-produit des usines de traitement de 

gaz naturel dans iOucst canadien. 

Mines et minéraux 

La période avant Ia Confédération 
Les premiers indices de Ia richesse minérale du Canada ont eté révélés a l'exploraleur 
francais Jacques Cartier, ii y a plus de 400 ans. En 1534. Cartier regagnait Ia France 
avec deux Peaux-rouges du Nouveau Monde qui parlaient d'un royaunie légendaire 
du Saguenay oü abondaient l'or et les pierres précieuses. Ce sont, dans une large 
mesure, ces histoires de richesses prodigieuses qui ont éveillé l'intérêt de l'Europe 
dans le nouveau continent. 

Lors du second voyage de Cartier l'année suivante, les indigènes d'Hochetaga 
(Montréal) ont réitéré I'existence du royaume du Saguenay, Ic situant sur les bords de 
Ia rivière Outaouais. Cartier revint cinq années plus tard et tenth, sans succès, de 
fonder une cotonie a Charlesbourg, au confluent de Ia rivière du Cap-Rouge CE du 
Saint-Laurent. Ces premiers colons découvrircnt des gites de fer et des paillettes d'or 
dans Ic sable des rives. us trouvérerit aussi des pierres qu'ils prirent pour des diamants. 
Après un hiver rigourcux ou plusieurs de scs compagnons moururent de scorbut, 
Cartier abandonna Charlesbourg et rentra en France. L'or et les diamants qu'iI croyait 
avoir découverts n'étaient que de Ia pyrite de fer, avec de faibles traces d'or et de quartz. 
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Martin Frobisher éprouva des deceptions semblables dans Ic nord du pays. II fit 
trois voyages entre 1576 et 1578 dans I'espoir de dCcouvrir un passage maritime vers 
le Cathay et les Indes et ii rapporta de l'ile Baffin en Angleterre des roches prétendues 
aurifères. La promesse de grandes richesses minérales valut a Frobisher l'appui d'ar-
mateurs pour de nouvelles expeditions. II expCdia des tonnes de roches qui se sont 
avérées sans valeur. 

L'histoire du XVIe  siècle ne révèle a peu prés rien du potentiel mineral du Canada. 
En fait, entre 1497 Ct la fin du siècle suivant, Ia richesse du Canada provenait presque 
exclusivement de Ia mer. 11 fallut attendre au XVJIe  siècle pour que l'Europe recom-
mence a s'intéresser au Nouveau Monde et Ic nom le plus cClèbre de cette époque est 
celui de Samuel de Champlain qui. en 1603, participa a une heureuse expedition de 
deux vaisseaux a Tadoussac, sur Ia rive nord du Saint-Laurent. Cette expedition 
regagna Ia France avec une riche cargaison de fourrures. A son deuxième voyage 
l'année suivante, Champlain était accompagné d'un ingénieur des mines, Maitre 
Simon, qui était chargé d'explorer et d'essayer d'exploiter les venues minérates. On 
découvrit de I'argent a Ia baie Sainte-Marie et du cuivre natif au Cap d'Or, aujourd'hui 
Ia Nouvelle-Ecosse. Bien que ces découvertes aient etC de peu d'importance, elles ont 
probablement servi d'aiguillon a Champlain qui, par Ia suite, fonda une colonie fran-
caise permanente a Port-Royal en 1605 Ct ufle autre a Québec en 1608. 

Le fait le plus surprenant de cette époque primitive c'est qu'on n'ait pas remarquC 
I'existence des gisements houillers du Cap-Breton. Depuis Ia découverte de l'ile en 
1672, ses cOtes reçurent Ia visite de nonibreux navigateurs intelligents et entrepre-
nants, mais leurs chroniques ne font aucune mention des couches de houille qul 
étaient clairement visibles dans les falaises de presque tous les caps et bales. La pre-
mière mention de l'existence de houille au Cap-Breton Sc retrouve dans Ia Description 
gëographique ci lustorique des Costes de I'Arnèiique Sepu'ntrionale de Nicholas Denys, 
publiCe it Paris en 1672. Denys avait etC nommé gouverneur de I'est de l'Acadie, y 
compris Ic Cap-Breton, en 1637. II obtenait de Louis XIV en 1654 Ia concession de 
l'ile tout entière, avec pleins pouvoirs d'y rechercher et exploiter des mines d'or, 
d'argent, de cuivre et d'autres minCraux dont ii verserait le dixiCme des bCnéfices au 
roi. II dit dans sa preface: 01 y a des mines de charbon de terre dans I'tendue de ma 
concession et sur Ic bord de Ia mer, qui se trouve aussi bon que celui d'Ecosse, par les 
épreuves quej'en ay faites diverses fois sur Ic lieu et en France oü j'en ay fait apporter 
des essais. Denys a également note Ia presence de gypse ou plaistre>. S'occupant 
presque exciusivement de Ia pCche et de Ia traite des fourrures, ii n'a fait aucune 
tentative durant son long sCjour au Cap-Breton pour exploiter les mines de houllle, 
n'ayant probablement aucun dCbouché pour son écoulement. 

Les premieres tentatives d'extraction systématique de Ia houille ont Cté faites en 
1720 sur Ia couche de 10 pieds d'épaisseur au nord de Ia Baie-aux-Vaches, lorsqu'on 
dut approvisionner en conthustibles Ics officiers, soldats, mCcaniciens, marchands et 

ouvriers qui Ctaient allés poser les Fonda-
tions de Ia fameuse forteresse de Louis-
bourg. Vers Ia même Cpoque, descargaisons 
de houille de Ia Baie-aux-Vaches Ctaient 
exportCes a Boston; en effet, bien que le 
traité de neutralité interdit tout commerce 
direct entre les colons francais et anglais, 
es trafIquants de Ia Nouvelle-Angleterre se 
livraient a un commerce clandestin trés actif 
avec Louisbourg, Cchangeant des briques, 
du bois de construction et des provisions 
contre des produits francais. 

Parmi les mesures de sécuritC adoptées dans 
cs houillères, 'analyse de I'air pour determiner 
Ni presence de gaz est d'importancc pri- 

niord,ale. 
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Ailleurs en Nouvelle-France, l'exploration ruincrale muiquaut des progres dans dau-
tres domaines. Le Sieur de Ia Portardière, venu de France en 1667, fut le premier a 
examiner les gisements de fer des marais de Ia Baie-Saint-PauI et de Ia vallée du Saint-
Maurice au Québec. On découvrit un riche gisement de plomb et d'argent sur Ia rive 
est du iac Témiscamingue en 1686, mais ics Francais ny portèrent pas attention, pro-
bablement a cause de son inaccessibilité et des difficuités d'extraction, d'aflinage et 
de transport. La Compagnie des Forges en 1737 étahlit Ia premiere fonderie pour l'ex-
ploitation des gites de ler des marais de Ia region du Saint-Maurice; cite a fonctionné 
jusqu'aux environs de 1880. On a fondu du fer également dans les comICs de Bagot, 
Nicolet et Drunirnond et toutes ces exploitations ont jouC un role important dans 
l'histoire du Canada. 

Aprés Ia cession de Ia Nouvelle-France a i'Angietcrre en 1763, des intCréts anglais 
ont poursuivi les operations rniniCres entreprises par les Francais. De grandes quan-
titCs de houilic du Cap-Breton ont servi a approvisionner Ia milice a Halifax tandis 
qu'on a continue a fondre du fer au Saint-Maurice et ailleurs pour fabriquer des 
marmites, des poëlcs. des charrues et d'autres articles. 

La poussCe vers l'Ouest a entrainC, au debut du XIXC siècle, Ia découverte de gise-
ments de fcr dans Ic Ilaut-Canada et une londerie lut construitc a Leeds en 1800. 
Plusieurs gisements de minCraux industriels furent exploitCs, entre autres un massif 
de gypse prés de Paris en 1822. On exploita egalement des minéraux industriels un 
pelt partout dans les colonies pour les besoins dc Ia construction et. bien qu'il n'y ait 
aucun registre des quantitCs utilisCes, on cornniertça a employer it cette fin divers 
genres de pierres ainsi que de l'argile, du sable et du gravier. Le premier cirnent Port-
land de fabrication canadienne fut produit a Hull (Québec) en 1840. 

Au debut, l'exploitation minjCre Ctait I'apanage de quelques grandes sociCtCs, telles 
Ia (,t'neraf Mining Company  qui obtint I'exclusivitC des droits miniers en Nouvelle-
Ecosse, en 1836, et Ia ,1ontreal :fining Cwnpanv. fondée en 1845. Les prospecteurs 
continuèrent nCanmoins a parcourir les vastes regions du centre du Canada a Ia re-
cherche de richesses minCrales. Au milieu du XIXe siCcle, I'activitC miniCre indus-
trielle avait pris assez d'envergure pour qu'on y vit Ia promesse d'une ressource impor-
tante. Le temps était vcnu de l'exploiter sur une grande Cchelle. 

Le milieu du XlXe  siècle 
L'industrie miniCie et Ia prospection ont etc fortement aidées par Ia creation de Ia 
Commission gCologique du Canada en 1842. En cifet, Ics rapports des gCologues et 
des arpenteurs a son emploi ont etC extrCmement précieux pour crCer de i'intCrCt dans 
des regions jusqu'alors inexplorCes par des sociCtCs privCes. On s'intCressa tout parti-
culiCrement it Ia region bordant Ic lac Supérieur, car on savait depuis longiemps qu'it 
s'y trouvait du cuivre. En 1847, un gisement important de cc mineral fut dCcouvert a 
Bruce Mines, prCs du chenal nord du lac Huron, et sa misc en valeur commenca des 
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l'année suivante. La nécessité d'expédier Ic mineral en Angleterre pour affinage rendit 
I'entreprise difficilement profitable; pourtant, on exporta plus de 4,500 tonnes de mi-
neral en 1863. On peut se faire une idée de l'ampleur de l'exploitation si l'on songe 
qu'eIle employait près de 400 hommes lorsqu'elIe fut vendue a Ia Canada West Muting 
Company en 1864. 

Entre-temps, le développement industriel, Ia construction de chemins de fer et 
i'expansion du transport maritime a vapeur augmentèrent considérablement Ia con-
sommation de charbon. En 1856, Ic nionopole de Ia Gc',wral Mining Company en 
Nouvelle-Ecosse fut aboli et les mines du Cap-Breton augmcntèrent leurs exporta-
tions de houlile, surtout aux ports des Etats-Unis. Les expeditions furent facilitCes 
par Ia construction du réseau ferroviaire Intercolonial qui permit au charbon du Cap-
Breton de passer par le port d'Halifax. II était difficile cependant pour le charbon de 
Nouvelle-Ecosse de conserver ses marches, étant donné qu'il devait faire concurrence 
au charbon transportC comme lest par les navires anglais. 

La situation était différente sur Ia cole du Pacifique, oü l'on avait dCcouvert de Ia 
houillc sur l'ile Vancouver en 1835. La t<ruCe vers l'ora de 1849 en Californie attira 
des milliers de colons dans I'Ouest, cc qui crCa une forte demande pour Ic charbon de 
l'IIe Vancouver et activa l'expansion de ses mines. La premiere cargaison de charbon 
expCdiCe en 1852 de Nanaimo a San Francisco était de 2,000 tonnes; des 1869, les mines 
de charbon de Ia region de Nanalmo employaient plus de 200 homnies. Malgré les 
progrès constants rCalisés par les mines de charbon de Ia cOte du Pacifique, Ia Nouvelle-
Ecosse est restée au premier rang pour Ia production houillêre; au cours de Ia décennie 
1861-1870, dIe produisit plus de 5 millions de tonries de charbon. 

A Terre-Neuve, qui ne devait se joindre au Canada qu'en 1949, une mine de plomb 
fut ouverte a La Manche en 1857 et fonctionna pendant 16 ans environ. On dit que 
les bénéfices de cette mine ont aide a payer 1e coüt d'installation des premiers cables 
transatlantiques a proximité de La Manche en 1858 et en 1866. Terre-Neuve fut aussi 
dotCe d'une mine de cuivre a Tilt Cove en 1864 Ct on y découvrit égalcment du cuivre 
a Bctts Cove en 1874 et a Little Bay en 1878. Par Ia suite, d'autres gisements impor -
tants de cuivre furent mis en valeur et, au cours de Ia dCcennie 1871-1880, Terre-
Neuve s'est placCe We de tous les pays producteurs de cuivre du monde. 

DCcouvertes d'or et de pétrole—Au Canada, cependant, deux découvertes importantes 
devaient exercer une influence profonde sur l'industrie niinerale. La dCcouverte d'or 
dans les lies Reine-Charlotte en 1852 fut suivie d'autres découvertes sur Ic continent 
méme et, en 1858, de Ia fameuse dCcouverte d'or placCrien dans Ic cours inférieur du 
Fraser. La niême annCe, Ic premier puits de pétrole en Amérique du Nord fut foncé 
a Oil Springs, en Ontario. 

Le chcvalet dextration et 
I'usine de traiternent des 
minerals cuivre-?inc de Ia 
Geco Mines Lid., a Mani-  

touwadge (Ont.). 4 .. 
- -. 
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La misc en valeur des champs pétrolifêres de l'ouest de l'Ontario fut rapide. On 
creusa des puits de surface a Oil Springs tandis que le forage produisit Ic premier 
puits coulant naturellenient en 1862 a Black Creek Valley. A l'automne de Ia même 
année, 35 puits de cc genre et 200 puits pompés étaient en production. La croissance 
de Petrolia après 1865 a entrainé Ia construction de plusieurs petites raffineries dans 
cette region, tandis que l'achèvemcnt d'olCoducs et de grands reservoirs vers 1867 a 
hate davantage Ia concentration de I'industrie du raffinage dans cette region. En 1870, 
Ia production de petrole avait atteint 5.000 barils par jour environ. dont Ia plus grande 
partie était exportëe en Europe. En marge de l'exploration pétrolière, on a decouvert 
du set a Goderich en 1865 Ct cette industrie, fondée sur des reserves très considérables, 
a continue a se dCvelopper au cours des années. Comme ii arrive souvent pour les 
dCcouvertes de minCraux, l'importance de ces reserves de set a etC méconnue pendant 
de nombreuses annCes. 

La découverte d'or le long du Fraser et de Ia rivière Thompson en 1858, ci dans Ia 
region de Cariboo en 1861. dCclencha Ia premiere des ruees vers l'ora qui oft carac-
tense cette industric durant Ia dernière moitiC du XIXC  siècle. Des milliers de mineurs 
afiluèrent des champs auriféres de Ia Californie qui avaient vu leurs plus beaux jours. 
La production d'or placCrien atteignit son plus haul point au milieu des années 1860, 
puis Ics mineurs commencCrent a se deplacer vers Ic Nord jusqu'aux cours supérieurs 
des rivières Saskatchewan-Nord, La Paix, Liard et du fictive Yukon. 

Les années 1860 et 1870 
Debut de Ia diversification minérale—La découverte dor dans I'est du Canada a suivi 
de prCs Ia premiere ruCe vers l'or en Colombie-Britannique. En 1861, on dCcouvrit 
dii quartz aurifére dans Ics Cantons de l'Est du Québec prés de Sherbrookeet, vers Ia 
mCmc Cpoque, de l'or placCrien près de Tangier Harbour. en Nouvelle-Ecosse. La 
region de Ia Chaudière au Quebec connut une modeste ruCe vers For en 1864 et, au 
cours des 20 annCes suivantes, les mines de cette region dcvaient produire pour prCs 
de 3 millions de dollars. Une dCcouvcrte d'or a Madoc (Ont.) en 1866 fut Ia premiCre 
dans Ic Bouclier canadien. 

L'expansion agnicole. Ia construction fcrroviaire. Ia colonisation croissante et Fin-
dustrialisation plus poussCe ont etC Ctroiternent liCes au rythme accru de FactivitC 
minière aprés Ia ConfCdCration. En moms de dix ans, plusieurs projels importants 
Ctaient lances. Des filons d'argent dCcouverts en 1868 a Silver Islet. dans Ic lac SupC-
rieur, furent exploités profitablenient et produisirent 3 millions de dollars dargent 
entre 1870 Ct 1884, alors que Ia mine fut inondCe au cours d'une tempéte. On exploita 
des gisernents d'apatite (source de phosphate) des 1870 a divers endroits de l'Ontario 
et du Québec, pour rCpondre a Ia dernande européenne d'engrais après que les lits de 
guano du Chili et dii Pérou eurent etc CpuisCs. L'extraction de l'apatite conduisit a 
l'exploitation des gisements de mica qui lui sont Ctroitement associCs. Avec I'augmen-
tation de Ia population, des carrières de pierre furent ouvertes et l'on construisit des 
usincs de brique et de tuile sur les vastes terrains argileux prCs de Toronto. Des gise-
ments d'amiarite, dCcouverts en 1877 lors de Ia construction du cheniin de fer du 
Quebec Central, furent exploités des l'année suivante et, en moms de 10 ans, Ia pro-
duction annuelle d'amiante dans les Cantons de l'Est depassait 4,500 tonnes de fibres. 
L'industric de I'ainiante est demeurCe l'une des plus iniportantes de I'Cconomie mine-
rale. L'cxistence du cuivre dans les Cantons de I'Est est reconnue depuis 1841, et plu-
sicurs mines ont etC exploitCes de facon intermittente depuis lors. La plus importante 
Ctait Ia mine Eustis, øü Ia production a dCbutc peu aprés sa découverte en 1865: dIe 
n'a fermé ses portes qu'en 1939. 

I.es mines de fer ont pris beaucoup dimportance après Ia ConfCdCration. Une ma-
jeure partie du ininerai tire des mines de Vest de l'Ontario fut exportCe aux Etats-Unis 
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bien que l'on ait fondu du fer en 1868 sur Ia rivière Gatineau, près de Hull. En 1870-
1871, plus de 14,000 tonnes de minerai, provenant des comtés de Frontenac, Leeds et 
Lanark, furent expédiées vers les Etats-Unis par le port de Kingston, en Ontario. 

Les années 1880 
Sudbury et aufres regions minières—En 1883, le dynamitage exigé par Ia construction 
du Pacifique-Canadien mit au jour un vaste gisement de nickel-cuivre, qu'on prit tout 
d'abord pour du cuivre, dans Ia region de Sudbury en Ontario. Cette découverte a 
donné naissance a l'industrie canadienne du nickel, bien qu'on ne se rendIt pas compte 
imrnédiatement de son importance en raison de Ia consommation mondiale restreinte 
de cc metal. La recherche métallurgique qui a conduit a Ia mise au point, en 1892, 
d'un procedé pour séparer le cuivre du nickel a permis d'exploiter les gisements de 
Sudbury sur une grande échelle. En 1902, Ia plupart des exploitations de Sudbury 
fusionnaient pour former Ia nouvelle International Nickel Company. Par Ia suite, Ia 
region de Sudbury allait devenir l'une des regions minières les plus riches du monde. 

Les découvertes de nickel et d'autres minéraux a cette époque portèrent le Statistical 
Record de 1886 a declarer: eOn sait que le Canada posséde presque tous les genres 
de minéraux et leur exploitation a I'avenir constituera l'une des principales richesses 
du pays>. Malgré Ia justesse de cette prediction, Ic manque de capitaux dans les an-
nées 1880 était un sérieux obstacle a leur misc en valeur. Des spéculateurs avaient rendu 
suspectes les sociétés minières légitimes et les epargnants canadiens prCféraient in-
vestir leurs capitaux dans d'autres genres d'entreprises. En consequence, l'exploitation 
initiale des gItes de nickel de Sudbury fut financée surtout par des capitaux america ins. 

En 1887 (premiCre annCe dont on dispose d'une statistique miniCre complete), le 
charbon était en tête de Ia production minCrale du Canada avec 2,429,000 tonnes. II 
provenait presque entièrement de Ia Nouvelle-Ecosse et de Ia Colombie-Britannique, 
bien qu'on en cOt découvert de vastes gisements dans les Territoires du Nord-Ouest 
d'alors (Ia province d'Alberta) et qu'on projetât d'importants travaux de misc en va-
leur. L'or venait en second lieu; a en croire le Statistical Record, ii n'y avait guère, en 

La rue Principale a Porcupine (Ont.) en 1910. On y volt a droite Ic bureau du 
registraire de concessions. Depuis le piquetage dc Ia prcnhiêrc concession en 1909, Ia 

region est devenue un grand centre de production d'or. 
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La premiere découverte de sel gemme dana 
les Maritimes, Ct Ia premiere au Canada 
assez peu prolonde pour permettrc une 
exploitation rentable, a etC faite a Malagash 
(N.-E.). On en a commence l'exploitation 

en 1917. 

-- 

La construction du Paciliquc-( .'nadieu a traers Ic bassin de Sudbury, 
dana Ic nord de l'Ontario. a revilc de riches gisements de minerai de 
nickel-cuivre en 1883. La region fournit environ Ia moitiC de Ia producuon 

mondiale de nickel. On voit ici Ia mine Murray en 1892. 

:7 
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Colombie-Britannique, <de cours d'eau de quelque importance o>i l'on ne peut déceler 
Ia couleur de l'or et on trouve des mines rentables sur un territoire couvrant dix de-
grés de latitude>>. En Nouvelle-Ecosse, 58 mines produisaient de l'or et on prisait 
hautement les découvertes de cc mineral en Ontario et au Québec. 

On avait découvert du minerai de fer en maintes regions, maisle manque de capi-
taux et dinitiative retardait leur exploitation. Méme en Nouvelle-Ecosse, oü Ic mineral 
était relativement de haute teneur, Ia production fut restreinte surtout a Ia mine Acadia 
a Londonderry. En Ontario, les seules mines de fer étaient celles de Ia Kingston (mc! 
Pembroke Mining Compcznv et quelques-unes dans Ia region de Hastings. Au Québec, 
les principales exploitations se t.rouvaient aux environs de Drummondville et de Trois-
Rivières. La production globale de fer en 1887 dépassait a reine 76.000 tonnes. 

Le cuivre constituait l'une des principales ressources minCrales du pays; on en avait 
découvert a divers endroits en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Ecosse, en Colombie-
Britannique et au Nouveau-Brunswick. Ici encore, le manque de capitaux a retardé 
I'exploitation et, coni.me ii n'existait pas d'affinerie au Canada, tout Ic miiierai de cuivre 
était exporte pour traitement a l'Ctranger. La production en 1887 se limitait aux mines 
prCs de Sherbrooke (P.Q.), Sudbury (Ont.) et a Ia mine Goodfellow, comté d'Albert 
(N.-B.); dIe fut de l'ordre de 3,300,000 Iivres de cuivre fin. Cette année-Iã on pré-
voyait Ia construction d'une affinerie a Sudbury (Ont.), a proximité des giscments 
de cuivre peut-être les plus considCrables au mondea. En 1890, deux hauts fourneaux 
étaient déjà en service. 

L'Ontario demeurait Ic seul producteur de pétrole, bien qu'on en cut trouvé au Qué-
bec, en Nouvelle-Ecosse, au Nouveau-Brunswick et dans les Territoires du Nord-
Ouest d'alors. En 1887, Ia production de brut fut de prés de 25,000,000 de gallons. 
Vers cette époque, Ia découverte de pCtrole dans les Territoires du Nord-Ouest suscita 
beaucoup d'intérCt. LeStatistica/ Record de 1888 dCclarait: (<On croit que les vallées de 
l'Athabasca et du Mackenzie dans le Nord-Ouest renferment les champs pétrolifères 
les plus importants de I'Amérique, sinon du mondea. Un comité du SCnat fut formé 
cette année-là pour étudier les ressources de Ia region et son rapport contenait I'ob-
servation suivante: Ce vaste champ pétrolifère acquerra probablement une valeur 
inestimable d'ici quelques années et constituera l'une des principales richesses du do-
maine national>>, 11 a fallu 80 années aprés cette declaration pour que les sables bitu-
mineux de l'Athabasca, qui constituent l'une des grandes ressources pétrolières du 
monde, soicnt enfln mis en exploitation. 

Pendant cette période, les phosphates prenaient de l'importance cornme élérnent 
d'engrais chimiques. Deux sources principales étaient exploitées en 1887, soit Ic comté 
d'Ottawa au Québec et Ia region au nord de Kingston, en Ontario. Ces deux mines 
produisaient prés de 25,000 tonnes par an dont Ia majeure partie était exportCe aux 
Etats-Unis, en Grande-Bretagne et en Allemagne. L'amiante était Ic seul mineral 
exploitC dans les Cantons de l'Est du Québec; sa production avait augmente graduel-
Iement, si bien qu'en 1887, Jes mines canadiennes en expédiaient plus de 4,000 tonnes. 

En 1888, Ic gouvernement d'Ontario nommait une commission pour étudier les 
ressources minérales de son territoire. Le rapport de Ia commission, publié en 1890, 
décrivait ainsi une partie des richesses minerales de Ia province: 

eDans Ia region de Sudbury, on cx-
ploite sur une grande Cchelle, des mines 
de cuivre et de nickel. Dans Ic canton de 
I)enison, on trouvc du quartz aurifCre et 
des gisements considérables de cuivre et 
de nickel. Sur Ia nyc nord du lac Huron, 
on a découvert des mines d'or et d'argent, 
du fer, du cuivre et de Ia galCne ainsi que 

La dicouverte, en 1964. dun vastc gise- 
Illent de zinc-cuivre.argcnt par a Texas 
Gulf Sulphur Co., a I'orcupinc (Ont.), 
ouvre un nouveau chapitre dans Ihistoire 
de cette region renommCc pour Is produc- 

tion d'or dcpuis 1910. 



•• 

Lcs installations dcxii aLtIun dL 	 il 
C'on,inco Lftie. a Ia mine SulIiin I Kimberk' 
(C-B.) ne ressemblent guere aux premiers chan 

tiers des annEcs 1890. 

plusicurs varlétes de marbrc. Au riord de 
Ia ligne de partage et s'étendant vers Ia 
baie James, les prospecteurs parlent d'une 
region prometteuse en minéraux. Au nord 
du lac SupCrieur. on a identiflé du 
minerai d'or, d'argent, de cuivre, de fer, 
dc galène, de plombagine et de zinc. A 
l'ouest de Port Arthur se trouve unc 
region argentifCre qui, a en juger par 
l'exploration déjà faite, promet d'être trés 
riche. Au nord-ouest de cette region, on 
trouve des filons de quartz aurifCre et de 
vastes gisements de minerai dc fer magnC-
tique qu'on croit Ctre Un prolongentent de 
Ia zone ferritere Vermillion du nord du 
Minnesota. Dans Ia region avoisinant Ic 
lac des Bois, on a dCcouvert des filons 
aurifCres très promctteurs.)) 

La suite des Cvénements devait prouver 
que Ia Commission n'avait pas surestimé 
l'activitC miniêre et tes ressources mine-
rates possibles de l'Ontario. 

Les années 1890 
Expansion miniCre en (olombie-Britannique et au Yukon—L'achCvement du Pacifique-
Canadien a Ia cOte du Pacifique en 1885 et Ia construction du Dewdney Trail entre 
Hope et Nelson ont amenC un flot de prospecteurs du Montana et de l'ldaho dans Ia 
contrCe situCe entre Ia frontiêre des Etats-Unis et Ia voie ferrCe en Colombie-Britan-
nique. Quelques découvertes d'argent-plomb avaient etC faites dans les années 1880. 
La premiere dCcouverte de cuivre-or de Ia célêbre mine Rossland en 1889 fut suivie, 
au cours des annCes 1890, d'un certain nombre de decouvertes d'or, d'argent et de 
mCtaux comniuns entre Cranbrook et Ia region de Similkarneen plus a l'ouest. On 
découvrit aussi a cette Cpoque Ia region aurifére de Bridge River, mais dc ne fut mise 
en production que ptusieurs années plus tard. 

La region miniCre de Slocan, entre les tacs Slocan et Kootenay, fut reconnue pour sa 
production d'argent-plomb-zinc. Plus a l'est, prés de Cranbrook, Ia cClébre mine 
Sullivan commença ses envois des 1895, bien que Ia production sur une grande Cehelle 
dfit attendre Ia mise au point du procCdé par flottage pour traiter son minerai complexe 
d'argent-plomb-zinc. Les decouvertes de cuivre au sud de Ia Colonibie-Britannique 
ont cntrainé unc grande activitC minière aux environs du nouveau centre de Rossland 
et bientOt on construisit une fonderie a Trail. Le Paciflque-Canadien acheta Ia fonderie 
de Trail qui devint un centre de distribution du charbon et du coke transporté sur sa 
nouvelle voie du Col du Nid-de-Corheau. Avec Ia mise en production de plusieurs 
mines de cuivre dans le sud de Ia province, on commcnca Ia fonte du cuivre a Rossland 
en 1896 et a Grand Forks et Greenwood en 1900. Grace a toute cette activité miniére 
dans Ic sud de Ia Colonibie-Britannique, Ia province, en 1900, a répondu pour Ic quart 
de Ia production mindrale totale du Canada. 

Le grand évCnement des annales miniCres en Colombie-Britannique fut sans contre-
dit I'ouverture de Ia mine Sullivan. mais cc n'est que plusicurs années aprés 1890 qu'eIle 
atteignit un rythme de production digne de ce vaste gIte mineral. Les premiers envois 
eurent lieu en 1895, mais Ia mine fut fermCe en 1907 en raison des difficultCs financières 
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connues par Ia fonderie. En 1909, Ia Consolidated Mi,,ing and Smelting Co,npa,:v prit 
une option sur Ia propriété, commenca a expédier du mineral a Trail et entreprit des 
etudes métallurgiques en vue de Ia separation du mineral complexe. Le succès ne lui 
sourit réellement que lorsqu'elle cut réussi a utiliser Ic procédC de flottage en 1920. Une 
grande usine de concentration fut construite a Kimberley en 1923 et on commenca a 
expCdier des concentrés de plomb et de zinc a Ia fonderie de Trail. II fallut done plus 
de 30 ans pour mettre cette mine en production sur grande échelle. Quoi qu'il en soit, 
les réalisat ions de ces premieres annCcs qui ont abouti au vaste coniplexe mCtallurgique 
actuel de Trail illustrent les progrès techniques de Ia chirnie Ct dc Ia metallurgic au 
service de l'industrie minérale du Canada. 

Les annCes 1890 derneureront cClèbres pour Ia dCcouvcrte d'or placérien au Kiondike 
dans Ic Yukon, en 1896, et Ia spectaculaire ruCe qui l'a suivie. Entre 1898 Ct 1905, on 
a tire pour plus de Ill millions de dollars d'or des graviers du voisinage de Dawson, 
mais cette ère de prospCritC fut de courte durCe et, des 1907, les petits placers A haut 
reridernent étaient Cpu,sCs. Tout commc les ruCes vers I'or du fleuve Fraser Ct de Can-
boo des annCes 1850 Ct 1860, cette grande cpopCe des annales minières fut très impor-
tante du fait qu'elle appela l'attcntion sur les possibilitCs niinCrales de Ia Colornbie-
Britannique et du Nord, et que l'exploitation minière du sud de Ia province arnena Ia 
colonisation qui ne tarda pas a s'étendre vers Ic Nord. 

Le tournant du siècle 

Le boom d'Ontario et Ia Premiere Guerre mondiale—La découverle de nickel-cuivre 
aux environs de Sudbury en 1883 a stimulé l'activitC minière dans Ia region du Bouclier 
canadien. bien que les principales découvertes n'aicnt etC faites qu'après 1900. Peu 
aprés Ic tournant du siècle. Ic gouvernenlent de l'Ontario entreprit Ia construction d'un 
cheniin de fer jusqu'à Ia ceinture argileuse entourant Ia baie d'Hudson. Au cours de 
cette construction, les travaux dc dynamitage au lac Long (plus tard Ic lac Cobalt) en 
1903 ont mis a flu un gisement extrCmement riche de mincrai d'argent. Cela marquc 
le debut des cClèbrcs mines d'argent de Cobalt qui, au cours des annCes, ont grande-
ment contribué a Ia richesse minCrale du Canada. 

La découverte d'argent a Cobalt a etC un puissant stimulant pour les sociCtCs minières 
et les prospecteurs, et les regions rocheuscs du Bouclier canadien du nord de I'Ontario 
ont commence a rCvéler leur vaste potentiel minier. On découvrit de l'or au lac Larder 
en 1906 et de I'argent près de Ciowganda, au nord-oucst dc Cobalt, en 1907. L'annCe 
suivante, on découvrit de I'or a Porcupine ci en 1909 on jalonna l'emplacement éventuel 
des trois grandes mines d'or de I'Ontario: Dome, Hollinger et McIntyre. La region de 
Porcupine devint Ic champ aurifére Ic plus productif du Canada. La region de Kirkland 
Lake, qul devait atteindre Ic deuxième rang dans cc domaine, fut ouverte en 1911. Par 
bonheur, ces découvertes d'or avaient etC prCcCdCes de Ia misc au point du procédC de 
traitement du mineral par cyanuration. Ce progrès métallurgique, joint aux perfection-
nements techniques des procédés d'extraction et de concentration, a ouvert Ia vole a 
l'expansion rapide d'une grande industnic de I'or. Grace a ces dCcouvertes d'or et 
d'argent, I'Ontario a vitc pris Ies devants pour Ia production minCrale et. en 1910, four-
nissait Ies deux cinquiCmes de Ia production minérale du Canada. II a conserve cette 
place prCpondCrante depuis lors. 

L'industrie sidCrurgique du Canada, telle qu'on hi connait, a pris naissance au 
tournant du siècle. La technologie et les capitaux américains, l'ahondance de mineral 
de icr dans Ic Mesabi Range, au siid du Iac SupCricur, et de charbon, au sud des lacs 
EriC et Ontario, ont conduit a l'expansion des entrepriscs sidCrurgiques au cours des 
années 1890 et ala creation de J'Algo,na Steel company en 1901 et de Ia Steel Coinpani' 
of canada en 1910. 
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LL feUI 	uir11Ic de Alberta eomprcmen diiiimcnsc quantlics dc petroic brut, 
dc gaz naturel, de soufre et de houille. La raffincrie de Port Saskatchewan, qui reçoit 
des concentres de nickel de Lynn Lake (Man.), utilise Ic gaz naturel comme source 

énergétique Ct dans des reactions chimiques. 

Dans I'Ouest, les champs pétrolifères de I'Alberta suscitaient beaucoup d'intérèt. 
Des travaux de forage avaient révélé La presence de grandes quantités de gaz naturel 
et une certaine quantitC de pétrole avant même Ic tournant du siècle. Ce n'est qu'en 
1913 qu'on fit Ia premiere découverte importante lorsqu'on récupéra le gaz naturel 
du champ de Turner Valley, prés de Calgary; on y trouvait du pétrole en 1924. 

L'Cpoque de Ia PremiCre Guerre mondiale fut tCmoin d'une importante expansion 
dans Ic domaine de l'extraction et de Ia fonte des métaux communs. En 1914, Ia fon-
derie d'Anyox, dans Ic nord de Ia Colombie-Britannique, commenca a trailer le mineral 
de cuivre pi-ovenant de Ia region du canal de Portland. La méme année, on dCcouvrit 
Ic gisement de cuivre-zinc de Fun Flon, sur Ia frontière de Ia Saskatchewan et du 
Manitoba. En 1916. les gisements de nickel de Falconbridge furent mis a jour et un 
important jalon fut marqué dans Ic domaine métallurgique lorsque Ia fonderic de 
Trail (C.-B.), commenca a affiner Ic cuivre et le zinc par electrolyse. En 1918, on inau-
gura Ia production de nickel affiné a Port Colborne (Ont.), et on commenca l'amCnagc-
ment de Ia riche mine Premier près de Stewart, en Colombie-Britannique septentrionale, 
pour Ia production d'argent-or. Vers Ia fin des annCes 1940, cette cClèbre mine commen-
ca aussi a produire du p10mb-zinc. 

L'histoire de Flin Flon illustre encore une fois les difficultés financiàres, métallurgi-
ques et de transport auxquelles les mines canadiennes ont eu a faire face. Découvert 
en 1914, le mineral complexe posait des problCmes métallurgiques importants et cc 

- 
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n'est qu'en 1927 qu'on parvint a assurer Ic financement nécessaire et a résoudre les 
problémes de traitement. A cette époque aussi on a cenclu les arrangements pour Ia 
construction d'un chemin de fer jusqu'à ce centre éloigné, d'une vaste centrale électri-
que, d'une fonderie de cuivre et d'une affinerie de zinc. La production de cuivre am-
poulé Ct de zinc affiné date de 1930. 

Les années 1920 
Noranda, Fun Ron et Red Lake—L'activité miniêre s'est accélérée dans le nord-ouest 
du Québec durant les années 1920. En 1921, Ia découverte d'or et de cuivre dans Ia 
region de Rouyn, sur l'emplacement de Ia mine Noranda actuelle, attira des milliers 
de personnes sur les lieux. La mine et Ia fonderie dc Noranda furent mises en production 
en 1927 et, depuis lors, Ia region de Rouyn-Noranda est l'une des sources les plus 
importantes d'or et de cuivrc du pays. La mine Noranda devait être suivie de nombre 
d'autres dans Ic nord-ouest du Québec. 

Les prospecteurs Se sont également diriges vers l'Ouest et, en 1925, on découvrit de 
I'or dans Ia region de Red Lake dans Ic nord-ouest de 1'Ontario. Au Manitoba et en 
Saskatchewan, pendant qu'on tentait de mettre en valeur 1e gisement de Fun Flon, 
on amenageait Ia mine de cuivre Sherritt Gordon a 75 mules au nerd du Pas. Mise en 
production en 1931, dIe dut fermerjusqu'en 1937 a cause des prix réduits du cuivre. 
Le nord de Ia Colombie-Britannique et le Yukon connurent une activité soutenue 
au cours des annCcs 1920 grace a !'exploitation de Ia mine d'or Premier, près de Stewart, 
et des gisements d'argent-plonib de Ia region de Mayo. 

En 1929, le Canada avait devancé tous les pays du monde pour Ia production d'a-
miante et de nickel; ii Ctait au troisième rang pour For et I'argent, au quatrième pour 
le cuivre, au cinquiême pour le plomb, au sixième pour le zinc et au onziême pour Ia 
fonte en gueuscs, et au douziême pour Ic charbon. II produisit eeoc annéc-là 90 p.  100 
du nickel mondial, 70 p.  100 de I'amiante, le tiers du cobalt, 10 p.  100 de I'or, 9 p.  100 
de I'argent, S p.  100 du plomb et 6 p.  100 du cuivre et du zinc. L'industrie miniCre 
comptait plus de 2,300 sociCtes ayant une main-d'uvre d'au-delã de 95,000 hommes 
et Ia valeur des expeditions des minCraux atteignait 311 millions de dollars. 

La periode d'expansion des années 1920 vit Ia premiere utilisation de I'avion pour 
I'exploration niinCrale. EmployCes tout d'abord dans I'ouest du Québec et Ia region 
de Red Lake en Ontario, l'exploration et Ia prospection aCricnncs furent Ctendues a 
tout le Nord canadien. Les années 1920 marquèrent le debut d'une nouvelle êre d'ex-
ploration minCrale au Canada aprés Ic ralentissenient provoquC par Ia Premiere 
Guerre mondiale. La mise en valeur de vastes gisements minCraux fut accompagnee 
de Ia dCcouverte non moms importante do procCdé de flottage pour Ic traitement des 
minerais sulfurCs, mCthode qui permit a la mine Sullivan en Colonibie-Britannique 
d'être exploitCe a plein rendement a partir de 1923, et a Ia mine Britannia dc Howe 
Sound, Ia mine Sherritt Gordon dans le nord du Manitoba et d'autres mines d'être 
mises en production. 

Le nord-ouest de l'Ontario a 
Connu plusleurs exploitations 
miniêres comme les installations 
d'extraction d'or de Ia Campbell 
Red Lake Gold Mines Ltd. au 

tic Rouge. 



Les années 1930 

Crise et nouvelle expansion minière—La crise économique qui a affligé le Canada et 
Ic reste du monde au debut des années 1930 a entraIné une reduction considerable du 
volume et de Ia valeur de Ia production minérale canadienne. Seule l'industrie de l'or 
a maintenu son activitC. Bien que les prix des métaux comrnuns eussent atteint leur 
plus bas point, Ic prix de l'or fut porte a $35 (E.-U.) l'once en 1934, et plusieurs mines 
d'or furent mises en production en Ontario, au Québec, en Colombie-Britannique et 
au Manitoba. Des 1936, les conditions economiques commencaient a s'améliorer, les 
prix des mCtaux montaient et Ia prospection reprenait de plus belle dans les anciennes 
comme dans les nouvelles regions. 

En Nouvelle-Ecosse, l'accent était naturellement sur Ia production du charbon et 
les champs houillers du Cap-Breton, de Cumberland Ct de Pictou étaient a l'avant-
garde. Les mines d'or reprenaient leur activité et Ia mine Sterling recornn1ençait a 
cxpCdicr de l'argent. du plomb et du zinc. On produisait aussi du gypse, du sd, du 
quartz et de Ia brique siliceuse. 

Au Nouveau-Brunswick, Ia production minérale était restreinte presque entiCrement 
aux minéraux non métalliques dont le plus important, Ic charbon, était extrait dans Ia 
region de Minto-Chapinan. On produisait aussi de faibles quantités de pétrole et de 
gaz naturel, Ct l'extraction du gypse d'excellente qualitC se faisait dans Ia region de 
Hilisborough. D'importants gites d'argile, de pierre et de materiaux de construction 
étaicnt aussi exploités, et on expédiait de facon intermittente des produits tires des 
gisements de manganese. 

Au Quebec, l'extraction des niétaux (principalement du cuivre, de l'or et de I'argcnt) 
Ctait centrCe principalement dans le nord-ouest de Ia province, tin des gisements d'or 
natif les plus spectaculaires jamais mis au jour au Canada fut dCcouvert a Ia mine 
O'Brien en 1936. A Noranda, on continuait a londre du mineral de cuivre-or-argent 
tandis que l'exploitation de Ia mine de cuivre et de pyrites Eustis se poursuivait dans 
les Cantons de l'Est. La mine Tétreault, a Montaubain-les-Mines, produisait du 
mineral d'argent-plomb-zinc. Les conditions dans les non-mCtall iqucs s'étaient amé-
liorCes par toute Ia province. La production damiante et celle du ciment avaient 
augmenté, de méme que Ia valeur des dCrivCs de l'argile. 

En Ontario, Ia prospection se poursuivait sur une grande échelle et on avait décou-
vert de l'or a Red Lake, Woman Lake et Central Patricia. La production d'or attei-
gnait de nouveaux sommets. On avait perfectionné sensiblement les méthodes d'ex-
traction et d'affinage du nickel et du cuivre grace a de nouvelles installations et un 
meilleur outillage, et a Ia construction d'affineries de cuivre a Copper Cliff et Montréal-
Est. Un nouveau produit mineral non mCtallique, Ia syCnite éléolitique, employé 
surtout dans I'industrie du verre et de Ia poterie, fut exploité commercialement pour Ia 
premiere fois en Ontario. La province conserva Ia position dominante quelle avait 
acquise au tournant du siècle dans Ic domaine minier et, au cours des annees 1930, 
elle rCpondait pour environ Ia moitié de Ia valeur globale de Ia production niinérale. 

Au Manitoba, Ic centre d'intCrêt minier était Fun Flon, oü l'on produisait de l'argent, 
du cuivre, de l'or, du zinc et d'autres metaux en quantitC. La nouvelle mine Gunnar 
dans Ia region du lac de Dieu commença a produire de I'or en 1936. La province pro-
duisait aussi du feldspath, du gypse, du quartz, du sd, des dCrivCs d'argile et du ciment. 

En Saskatchewan, Ic nouveau champ aurifére du lac Athabasca suscita un vif 
intCrCt vers le milieu des annCes 1930, bien que Ia production d'or de Ia province fflt 
restreinte principalement a Ia partie de Ia mine de Flin Flon située en Saskatchewan. 
La province produisait d'importantes quantités de lignite ainsi que du quartz, des 
dCrivCs d'argilc ci du sulfate de sodium, largement utilisé dans Ia fabrication des 
pates et papiers et dans Ia fonte du nickel. 
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La houiile demeurait le produit mineral le plus important de I'Alberta. En même 
temps, Ia province devenait une productrice importante de pétrole et de gaz naturel, 
surtout dans Ia region de Turner Valley ou Ic premier grand puits de pétrole brut fut 
mis en production en 1936. La production minérale de I'Alberta comprenait aussi de 
Ia brique, du ciment et de Ia chaux, tandis qu'on récupérait tous les ans de faibles 
quantités d'or aliuvionnaire de ses cours d'eau. 

Au milieu des années 1930, Ia Colombie-Britannique était devenue l'une des prin-
cipals sources de plomb Ct de zinc du monde et ses mines d'argent, de cuivre et d'or 
prenaient de I'expansion. La production de houille et d'autres minéraux, y compris 
le gypse, le sulfure de magnesium et Ic soufre, marquait des progrès importants. 

Au Grand lac de I'Ours dans les Territoires du Nord-Ouest, i'Eldorado Gold Mines 
mit au jour du minerai d'argent de haute teneur renfermant de Ia pechblende. En 1932, 
Ic minerai provenant de cette region était expCdiC a Port Hope (Ont.), pour Ia récupC-
ration de l'argent, du radium et de l'uranium. L'or alluvionnaire était récupéré sur 
une grande écheile au Yukon par des sociétés bien établies, tandis qu'une prospection 
très poussée dans les Territoires du Nord-Ouest devait conduire a I'ouverture du champ 
aurifère de Yellowknife. 

La décennie 1930 fut donc une période d'activité minière considerable après Ic 
krach de 1929 mais, en dépit des progrCs réalisCs qui ont fait doubler Ia valeur de Ia 
production, cite a éte éclipsée par i'expansion phénomCnale des années 1950 et 1960. 

Les années 1940 
La Seconde Guerre mondiale et les ressources minérales—La Seconde Guerre mondiale 
a fortement taxé l'industrie minière du Canada qui sest vue en butte a de nombreuses 
difficultés par suite de Ia pénurie de main-d'oeuvre et de machines et d'outillage minier. 
Malgré ces handicaps, Ic Canada, au cours de Ia guerre, a fourni entre 80 et 85 p.  100 
de tout le nickel requis par les Allies, comblant Ic vide cause par Ia perte des affinerics 
de Norvège et de France. Le gros de l'amiante employé par tes pays allies provenait 
des mines des Cantons de t'Est du QuCbec. Le Canada a produit en outre assez d'alu-
minium, a partir de bauxite importCe, pour combler prés de 40 p.  100 des besoins de 
cc metal des pays allies. 

La valeur de Ia production de nickel, cuivre, plomb et zinc des mines canadiennes 
durant les six années de guerre a dCpasse Ic milliard de dollars. Elle comprenait 810,000 
tonnes de nickel, 1,800,000 tonnes de cuivre, 1,600,000 tonnes de zinc et 1,300,000 
tonnes de plomb, dont plus des trois quarts furent exportCs. Les fonderies et affineries 
de Sudbury, Noranda, Montréal-Est, Trail et Fun Flon furent agrandies pour repondre 
aux besoins Cnormes du temps de guerre. 

Au debut de Ia guerre, on encouragea par tous les moyens Ia production de I'or, 
si bien qu'en 1940 Ic Canada s'est place deuxiême des pays producteurs d'or avec 
12.6 p.  100 de Ia production mondiale. Par Ia suite, les autres mCtaux ont Cté en plus 
grande demande et on a orienté vers d'autres secteurs de l'industrie Ia main-d'oeuvre 
des mines d'or. If convient de mentionner, cependant, que Ic Canada a produit pour 
953 millions de dollars d'or au cours des années 1940 a 1945. 

1947 a 1967 
Période de plus grand essor de l'industrie minérale—L'industrie minérale du Canada 
a connu une croissance sans prCcédent depuis Ia Seconde Guerre mondiale. Des pro-
grès rapides ont été enregistrés dans toutes les phases de I'exploration minérale, entre 
autres l'adaptation aces fins, du magnétomètre aéroportC mis au point durant Ia guerre. 
Les progrès technologiques furent accompagnés d'un programme d'exploration et de 
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Ic Canada est Ic plus grand fournisseur de nickel du monde. La production est den- 
viron 60p. 100 dc Ia production mondialc. Ci-dessus, la mine Thompson, au Manitoba, 

et, a l'avant-plan, une partie de Ia yule, 

misc en valeur sans précddent dans tous les secteurs de l'industrie, d'un ocean a l'autre 
et jusque dans les regions arctiques. 

Cette activité a entrainé une expansion considerable dans les trois secteurs de I'm-
dustrie minérale, a savoir les mCtaux, les minéraux industriels et les combustibles. 
Dans Ic secteur des métaux, Ia mise en valeur des gisements ferrifères du Québec-
Labrador, peu aprCs 1950, a donné naissance aux nouvelles villes minières de Schef-
ferville, Labrador City et Gagnon, a Ia Construction de nouvelles voies ferrécs Ct 
aménagements portuaires et a de nouvelles industries de service. L'industrie du minerai 
de fer a progressC également en Ontario Ct en Colombie-Britannique, si bien que Ia 
production canadienne de minerai de fer, qui n'existait point entre 1924 et 1939. est 
passée de 1,100,000 tonnes en 1945 a 16,300,000 tonnes en 1955 et a 39,800,000 tonnes 
en 1965. L'industrie de l'uranium a fait des progrès prodigieux au cours des années 
1950 par suite de l'ouverture des regions d'EIliot Lake et du lac Athabasca, atteignant 
un soinmet de 16,000 tonnes d'oxyde d'uranium en 1959, puis déclinant rapidernent; 
die est cependant préte a alimenter les nouveaux marches qui s'ouvriront vraisembla-
blement aprCs 1970. La production des minéraux non ferreux s'est accrue considerable-
mcnt aprés Ia guerre grace a de nouvelles installations comme Ia mine de nickel de 
Thompson dans Ic nord du Manitoba, les mines de cuivre de Chibougamau, a 200 
milks au nord de Noranda (P.Q.), les mines de cuivre-zinc de Ia region du lac Mani-
touwadge, a 40 mules au nord du lac SupCrieur, les mines de cuivre Craigmont et 
Bethlehem dans Ia Colombie-Britannique centrale, Ia mine de cuivre de Gaspd a Mur-
dochville, les mines de plomb-zinc de Ia region de Bathurst au Nouveau-Brunswick; 
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Travaux de dragage du lac 
Steep Rock on 1952 on vue de 
i'extraction, a del OuvCrt, du 
mineral de icr. La production 
actuelleest de 1,500,000 ton- 

ties environ par année. 

it Ia réouverture des mines de cuivre de Ia region de Ia bale Notre-Dame (T.-N.); 
a Ia découverte récente du gite de zinc-argent-cuivre près de Timmins (Ont.), qul doit 
étre mis en exploitation en 1967, Ct des vastes gisements de plomb-zinc de Pine Point 
sur Ia rive sud du Grand lac des Esclaves, connus depuis 1899 et mis en exploitation en 
1965. Les importantes découvertes de molybdène en Colombie-Britannique et une 
mine de tungstène dans les Territoires du Nord-Ouest ont diversiflé davantage Ia 
production niinérale. Parmi les métaux, seule Ia production d'or n'a pas augmenté; 
elle a diminué graduellement par suite de l'augmentation des frais dexploitation et du 
plafonnement des prix et ii a fallu d'importantes subventions fédérales pour en enrayer 
le fléchissement. 

Dans le secteur des minéraux industriels, l'expansion de l'industrie de I'amiante a 
compris l'ouverture de Ia mine Cassiar dans Ic nord de Ia Colombie-Britannique et de 
Ia mine Advocate a Ia Baie-Verte (T.-N.). Des exploitations de potasse et de soufre 
élémentaire ont éte ouvertes sur une grande échelle dans l'ouest du Canada et le pays 
est maintenant en rnesure de fournir 15 p.  100 de Ia consomrnation mondiale de potasse 
et de soufre. On a commence a extraire du sel gernme a Pugwash (N.-E.). 

Dans Ic secteur des combustibles, le charbon a perdu du terrain et I'industrie houil-
lére n'est plus rentable dans les Maritimes oft elle dolt être subventionnée par le gou-
vernement. L'industrie du pétrole et du gaz naturel a fait d'énormes progrés dans 
l'ouest du Canada depuis Ia découverte de Leduc, en Alberta, en 1947. Depuis lors, 
on a découvert de nombreux gisements de pétrole et de gaz et on a pose des oléoducs 
et gazoducs a travers le Canada et jusqu'à Ia frontière des Etats-Unis. La production 
de pétrole brut est passee de sept millions de barils en 1946 a 294 millions en 1965, 
tandis que celle du gaz naturel passait de 48 milliards a 1,400 milliards de pieds cubes 
par année pendant Ia méme période. 

L'expansion prise par l'industrie minérale entre 1947 et 1967 Se reflète dans Ia valeur 
de Ia production aux diverses Cpoques. En 1886. Ia production minérale du Canada 
avait une valeur de 10 millions de dollars; en 1910, dIe était passée a 107 millions; 
en 1945, a 500 millions; en 1950, a 1,045 millions eta environ 4,200 millions de dollars 
en 1967. L'industrie minCrale, qui s'occupe depuis des années a développer l'une des 
grandes ressources naturelles du pays, est maintenant solidement Ctablie dans toutes 
les regions du Canada et constitue I'un des secteurs les plus actifs de l'économie. 

Le milieu des années 1960 
On peutjuger les progrés de l'industrie minérale depuis Ia Confédération en examinant 
quelques points saillants de son activité et de sa production pour l'année 1965. Cette 
production a porte sur quelque 60 éléments ayant une valeur de 3,700 millions de 
dollars dont le pétrole brut évaluC a 718 millions, le nickel a 435 millions, le mineral 
defer a 419 millions, Ic cuivre a 388 millions et le zinc a 251 millions. 
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Au milieu des années 1960, le Canada était en tête du monde occidental pour la 
production du nickel, du zinc, des platinides, de l'amiante et de Ia syénite éléolitique; 
ii était deuxième pour Ia production de l'uranium, du cobalt, du titane (ilménite), de 
l'or, du cadmium, du molybdène, du soufre et de gypse et ii se rangeait parmi les plus 
importants producteurs de beaucoup d'autres minéraux, dont le mineral de fer, le 
cuivre, Ic plomb, l'argent et le niagnésium. Le Canada se classait parmi les cinq 
premiers pays du monde a l'égard de 19 minéraux et seuls les Etats-Unis et l'U.R.S.S. 
avaient une production minérale plus diversifiée. 

La consomniation mondiale de nickel en 1965, a l'exclusion des pays du bloc corn-
muniste, était estimée a 660 millions de Iivres, dont 522 millions fournis par le Canada. 
L'expansion au milieu des années 1960 visait a garantir au Canada Ia position prédo-. 
minante pour de nombreuses années. L'augmentation de Ia production de nickel en 
Ontario et, sur une rnoindre échelle, au Manitoba, était accompagnée d'un accroisse-
ment de Ia production de cuivrc qul avait atteint un nouveau sommet de 517.000 
tonnes en 1965. Sept nouvelles mines de cuivre ont été mises en exploitation et cinq 
autres étaient en cours d'aménagement. On attend beaucoup de l'exploration poussée 
des vastes gisements porphyriques a basse teneur en Colombie-Britannique et de Ia 
misc en valeur d'un gite important de zinc-cuivre-argent dans Ia region de Porcupine 
dans Ic nord de l'Ontario. 

Les expeditions de mineral de fer ont totalisé 39,800,000 tonnes nettes. Trois nou-
velles exploitations miniêres, dont deux coniprennent des usines de boulettage, ont 
etC achevées en 1965. Fin 1965, Ia capacité de boulettage depassait 15 millions de 
tonnes par année. D'ici a 1970, on s'attend que Ia capacitC de production atteindra 
55 millions de tonnes environ. Les exportations aux Etats-Unis ont absorbC environ 
80 p. 100 de Ia production, Ic reste étant divisé presque Cgalemcnt entre les marches 
intCrieur et extérleur. 

La production canadienne de zinc a atteint Ic record de 832,000 tonnes en 1965, soit 
147,000 tonnes de plus environ qu'en 1964. La production mondiale Ctait estimée a 
4 millions de tonnes. Les mines de plomb, dont Ia production annuelle moyenne 
avait etC de 200,000 tonnes depuis longtemps, ont produit près de 287,000 tonnes en 
1965, L'augmentation considerable des expeditions de plomb et de zinc est due pour 
une bonne part au debut des envois réguliers de rninerai a haute teneur des vastes gise-
ments sur Ia nyc sud du Grand lac des Esclavcs dans les Territoires du Nord-Ouest, 
a Ia premiere année entiêre d'exploitation d'une grande entreprise miniêre dans Ia 
region de Bathurst au Nouveau-Brunswick et a Ia production accrue des mines exis-
tantes. Les mines canadiennes ont produit prCs de 33 millions d'onces troy d'argent, 
soit un peu moms que Ic sommet de 34 millions d'onces troy atteint en 1960. L'augmen-
tation des derniCres annCes est due en grande partie a Ia production accrue de mCtaux 
communs dont Ic Canada tire environ 80 p. 100 de son argent comme sous-produit. 

Le Canada s'est place parmi les plus importants producteurs de molybdCne du 
monde en 1965 avec une production de plus de 9 millions dc livres, contre Ic sommet 
antCrieur de 1,225,000 livres en 1964. La pCnurie de cc metal au debut de 1963 en a 
active Ia rechcrche en Colombie-Britannique, au Québec et en Ontario. Cette explo-
ration a Cté fructueuse, surtout en Colonibie-Bnitannique, et huit mines Ctaient en 
exploitation a Ia fin de 1965. Des 1968, on prévoit une production annuelle d'au moms 
23 millions de livres. 

La production d'or et d'uranium (U308) a continue a baisser. Plusieurs mines d'or 
jadis trés florissantes achevaient d'Cpuiser leurs reserves de minerai. Les quelques 
nouvelles mines d'or prCvues ne compenseront pas les pertes occasionnées par Ia 
fermeture de certaines mines et Ia production réduite d'autres mines. En 1965, Ia 
production d'oxyde d'uranium fut de 8,615,000 livres (14,570,307 Iivres l'année 
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A I'ort MMurray, sur Ia rivière Athabasca, en Alberta, a 270 milks au nord-est 
d'dmonton, a etC installée, au coüt de 230 millions dc dollars, une usine de separation 
pouvant extraire du petrole de 100,000 tonnes de sable bitumineux par jour. Vers Ia 
fin de 1967. l'usine emploicra environ 700 personnes et produira journellement 45,000 
barils de petrole synthCtique brut, 2,900 tonnes de coke ct 300 tonnes de soufre 

Clémentaire. 

précédente). Les Iivraisons d'uranium aux Etats-Unis en vertu d'un contrat d'achat au 
prix moyen d'environ $10.50 Ia livre ont pris fin en 1964; celles a Ia Grande-Bretagne 
au prix de base de $5.03 Ia Iivre ont débuté en 1964 Ct se poursuivront jusqu'en 1970; 
celles au gouvernement canadien en vertu de son programme de stockage ont corn-
mencé Ic lerjuillet 1965, au prix de $4.80 Ia Iivre d'U308. La demande d'uranium pour 
Ia production d'électricité dans des usines thermonucléaires est censée renaitre au 
debut des années 1970. Le Canada possède les reserves d'uranium récupérable les 
plus vastes du monde et ii reste beaucoup de terrain dans les regions déjà connues 
pour I'expansion de ces reserves. 

Le secteur des minéraux industriels a été caractérisé, au milieu des années 1960, par 
un accroissement de Ia production et par I'annonce de projets d'exploitation des vastes 
reserves de potasse de Ia Saskatchewan. Trois sociétés ont participC a Ia production de 
1,400,000 tonnes en 1965 et six autres se prCparaient a ouvrir de nouvelles exploita-
tions en 1968, portant Ia production a 6 millions de tonnes au moms d'ici a 1970, 
lorsque le Canada dominera Ia production mondiale. Les reserves de potasse de l'ouest 
du Canada, surtout en Saskatchewan, sont les plus vastes et les plus riches du monde 
et sur Ic plan economique, les plus favorables. La récupération de soufre ClCmentaire 
en cours de traitement du gaz naturel a aussi marque des progrès importants dans 
une pCriode de pénurie mondiale. Au milieu des années 1960, Ia production canadienne 
de soufre provenant du gaz naturel, du gaz dc haut fourneau et de pyrites n'était 
dépassée que par celle des Etats-Unis. Après cinq années de records, Ia production 
d'amiante a baissC légérement en 1965, mais les projets de mise en valeur du gise- 
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n-icnt de Clinton Creek au Yukon et de celui d'Asbestos Hill dans l'Ungava du Quebec 
septentrional, font prévoir l'expansion continue de cette ressource. Le Canada et 
I'U.R.S.S. sont les plus grands producteurs d'amiante du monde. La production 
de Ia plupart des autres minéraux non niéialliques a atteint de nouveaux sommets, 
ou peu s'en faut, au milieu des années 1960. 

Le groupe des combustibles (pétrole brut, gaz naturel, condensats de gaz naturel 
et charbon) a continue a établir des records de production dont Ia valeur totale en 
1965 a été de 1,080 millions de dollars. Le pétrole brut reprCsentait les deux tiers de 
cette valeur. La production de charbon a été passablement stable au cours des années 
1960 après avoir baissé de 19 millions a 10 millions de tonnes au cours des années 
1950. En 1965, Ia houille n'a répondu que pour moms de 7 p. 100 de Ia production 
globale des combustibles au regard de 55 p. 100 en 1950. L'accroissement au quintuple 
de Ia valeur des combustibles produits entre 1950 et 1965 est dU entièrement a Ia crois-
sance dynamique de l'industrie du pétrole et du gaz naturel dans l'ouest du Canada. 

Les minéraux et les transports 

Le transport a toujours été l'un des facteurs determinants de Ia nature Ct du rythme 
de l'exploitation minérale au Canada. D'une superficie de 3,850,000 milles carrés, soit 
près d'un septième des terres du globe, ou ne vit qu'un demi pour cent de Ia population 
mondiale, Ic Canada a dO résoudre de nombreux problémes de transport, dont plusieurs 
se rattachaient directement ou indirectement a l'industrie minérale. 

Plusieurs exemples, tires des annales de l'industrie minérale, illustrent Ic rapport 
entre l'activitC minière et Ic développement general du pays selon les moyens de trans-
port disponibles. Au milieu du XlXe siCcle, le besoin de dCbouchCs pour le charbon 
de Ia Nouvelle-Ecosse, et les obstacles que posaient des rnoyens de transport insuffisants 
a l'expansion industrielle du Québec et de I'Ontario, militérent fortenient en faveur 
de Ia ConfédCration afin de permettre le fInancement de la construction ferroviaire. 
Les chemins de icr Intercolonial et Pacifique-Canadien ont fourni les liens essentiels 
favorisant Ia mise en valeur d'une industrie siderurgique et les industries nianufactu-
rières connexes dans un pays trop assujctti aux domaines primaires de Ia 
fourrure, du bois et de l'agriculture. L'extraction de l'or avait attire des milliers de 
personnes en Colombie-Britannique au cours des années 1850 et 1860 et Ia construction 
d'un chemin de fer transcontinental devint une condition essentielle de l'entrée de 
cettc province dans la ConfCdération. La croissance de l'industrie minérale a donc 
influence trés fortement, tant dans l'est qu'au centre et dans l'ouest du Canada, Ia 
creation d'un réseau de transport que rendait possible Ia Confédération. 

La ruée vers I'or que connut Ic Yukon après 1896 fit affluer Ia population dans 
I'ouest du Canada et prCcipita Ia construction de deux autres chemins de fer transcon-
tinentaux au nord de Ia voie du Pacifique-Canadien. Comme dans Ic cas de cc dernier, 
l'exploitation minérale a été Fun des facteurs qui ont conduit a Ia construction de ces 
chemins de icr. La construction elle-méme (en effet, des accidents géographiques) a 
entrainé de nombreuses découvertes de minéraux, y compris celle du nickel de Sudhury 
lors de Ia Construction et celle des mCtaux communs dans le sud de Ia Colombie-Bri-
tannique, dans les 10 annèes qui ont suivi Ia poussée de Ia voie ferréejusqu'à Ia côte du 
Pacifique. De méme, Ia construction du chemin de fer Tirniskaming and Northern 
O,ziario jusquà Ia ceinture argileuse a conduit a Ia dCcouverte des riches gisernents 
d'argent de Ia region de Cobalt en 1903 Ct cette découverte initiale a déclenché, dans Ic 
nord de l'Ontario et Ic nord-ouest du Québec, Ic vaste programme d'exploration qul 
a mis au jour les gisements minéraux de Porcupine, Kirkland Lake, Noranda et autres. 
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la dcsscrte d exploitations mirlièrcs aprés Ia découverte initiale et Ia mise en valeur 
des gisements a aussi donné lieu a d'iinportantes extensions ferroviaires. On retrouve 
un peu partout des exen1ples de ce rapport entre les moyens de transport et l'industrie 
niinérale, surtout depuis 1945 alors que Ia nouvelle construction ferroviaire a été 
eritreprise principalemerit pour desservir les exploitations minières. Mentionnons, par 
exemple, le chemin de fer du Québec-Labrador construit au debut des années 1950 pour 
donner accés au minerai de fer de Ia region de Schefferville et son embranchement 
subsequent jusqu'à Labrador City: le chemin de fer construit vers Ia fin des arinées 
1950 dans le nord du Québec pour desservir Ics mines de cuivre de Ia region de 
Chibougamau; un embranchement de Ia vole ferrée de Churchill en 1960 jusqu'à 
Ia mine de nickel et a l'affinerie de Thompson, dans Ic nord du Manitoba, et l'extension 
au nord de Ia ligne du Pas jusqu'à Lynn Lake en 1951, ainsi que Ia ligne reliant Ia 
region de Ia rivière La Paix avec Pine Point, près du Grand lac des Esclaves, construite 
en 1965 pour desservir Ia nouvelle exploitation de plomb-zinc qui s'y trouve. Ces 
reseaux ferroviaires et d'autres donnant accés aux centres miniers du Nord ont pour 
etTet lointain de faire reculer les frontiCres de Ia colonisation et de l'activité économique. 

Le transport par avion dans le Grand-Nord, dont les debuts remontent aux pro-
grammes dexploration minCrale aérienne des années 1920, est étroitement lie a Ia 
mise en valeur des ressources minérales. La region aurifére de Yellowknife, ouverte 
dans les années 1940 sur Ia rive nord du Grand lac des Esciaves. et  Ia region minière 
d'uranium sur Ia rive nord du lac Athabasca, mise en exploitation au milieu des 
années 1950, comptaient presque entièrement sur le service aérien pour le transport 
de materiel et de produits miniers. Le réseau de transport aCrien du Nord s'ëlargit 
sans cesse pour répondre a une multitude de besoins, mais II dolt son existence surtout 
it l'exploitation minCrale. 

Le transport par pipeline a pris beaucoup d'importancc au Canada depuis 20 ans. 
L'investissement dans Ia construction d'olCoducs et de gazoducs atteint presque deux 
nih lards de dollars et les réseaux desservent maintenant toutes les provinces sauf Ia 
region de l'Atlantique. Le tonnage de pétrole brut passant par oléoduc des champs 
pCtrolifères aux raffineries atteint presque celui de tous les minéraux transportés par 
chemin de fer. Contrairement aux systèmes de transport ferroviaire, routier et aérien, 
les pipelines ne sont utilisés qu'au transport du pétrole et du gaL, bien qu'ils puissent 
servir éventuellement a transporter d'autres produits. Cependant, le financement et Ia 
construction des pipelines ont pose Ic même genre de problèmes nationaux et écono-
miques que les autres moyens de transport, comme on a pu le constater lors du c<débat 
sur Ia pipeline a la Chambre des communes en 1957. 

La construction d'un vaste réseau de transport routier au Canada a oblige l'industrie 
minérale a fournir d'énormes quantités de matCriaux. En outre, nombre de voies 
primitives qui sont plus tard devenues de grandes arlères de circulation avaient été 
construites tout d'abord pour desservir une entreprise niinière. 

L'exploitation minérale a exercé une influence considerable sur l'évolution des 
moyens de transport au cours des 100 dernières années. Dans certains cas, l'exploitation 
ittinérale a été l'unique ou Ia principale raison de l'établissement d'un système de 
transport; dans d'autres, elle a eté he point d'appui d'un système qui rend de précieux 
services a d'autres secteurs de l'Cconomie. Etant donné que beaucoup des ressources 
minérales sont situées loin des centres habités, leur exploitation a ëté conditionnée 
dans une large mesure par l'existence de moyens de transport économiques. A cet 
egard, l'industrie minérale reflète l'ensemble de l'économie, dont l'expansion a été 
subordonnée au transport. En raison de son influence sur le dCveloppement de celui-ci, 
l'industrie minérale au cours des 100 dernières années a exercé un effet beaucoup plus 
prononcé sur l'expansion économique du pays que ne l'indiqueraient les seules statis-
tiques de Ia production minérale. 
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I.e InInI'.Lcre dc 11 nergie, dCS MilleS Ct de' 	Li pio,jwrilc de I'\Ihert,i e',t NNinholiscciar 
kesoiirce eludie a deconiposition bacterienne 	des msaUutiou' de forage travalihint nuit ct 
du mincrai d'uranium sulfuré en vue d'en deter- 	jour. Depuis Ia famcuse découverte tic Leduc 
miner les Clémenis Ct accroitre I'efficacitC de Ia 	en 1947, Ia production de pCI role au Canada a 
lixiviation bact*riennc aux mines d'uranium. 	 atteint un million de barils par jour. 

Indices de Ia croissance de I'économie minérale 
Plus qu'à tout autre moment depuis quatre siêcles, l'industrie niinérale des annécs 
1960 joue un role important dans tous les secteurs de l'économie canadienne. L'im-
portance relative s'est accentuée depuis Ia Confédération. surtout au cours des 20 
derniéres années. On peut Ia mesurer a certains indices récents qui ont marquë Ia 
croissance de I'in(lustrie minerale et qul reflètent son influence directe ou indirecte 
sur I'économie tout entlére, en passant par les autres industries primaires, par les 
industries secondaires qui forment les secteurs de Ia fabrication et de Ia construction, 
et par les diverses activités tertiaires comme les transports, les communications, Ic 
commerce, les finances et divers autres services. 

En 1945, Ia valcur de Ia production minérale était de 500 millions de dollars, soit 
4.2 p. 100 du produit national brut du Canada. En 1966, dIe approchait 4 niilliards, 
soit huit fois Ia valeur en dollars courants de Ia production de 1945 et 7.2 p. 100 du 
produit national brut de 1966. En termes de l'indice volumétrique de Ia production, 
l'industrie niinérale donnait Ic pas a I'économie tout entière, alors que I'indice de Ia 
production minérale au niveau primaire était estinlé a 380 (sur Ia base de 1949=100) 
au regard de 275 pour I'ensemhle de I'industrie canadienne. Ces indices montrent 
bien que l'industric minérale est it l'avant-garde de l'expansion économique, comnie 
elle I'a etC depuis Ia ConfédCration. 

La valeur nette ajoutéc par Ia production permet de mesurer I'apport des divers 
secteurs a hi croissance Cconomique du pays et, par consequent, l'importance relative 
de chaque industrie. Or, Ia valeur nette ajoutée a Ia production et a Ia transformation 
des minéraux a reprCsentC 10 p.  tOO environ de Ia valeur nette de Ia production de toutes 
les industries primaires et secondaires a Ia fin des annees 1940; cette proportion a 
atteint prés de 15 p. 100 au milieu des annCes 1960. Au cours de Ia méme période, Ia 
valeur nette estimative de l'extraction et de Ia transformation nliniCrc, comme pour-
centage de Ia valeur nette de l'industric primaire, est passed de 30 a 40 p. 100 environ. 
Cet indice rCvéle donc l'importance croissante de l'activitC miniêre dans l'Cconomie 
canadienne, surtout par rapport aux autres industries primaires. L'industrie minérale 
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est aussi a l'avant-garde des progrés cycliques de l'économie. Au cours de trois cycles 
de production dans les années 1950 et 1960, Ia proportion d'augmentation de Ia 
production minière n'a été dépassée que par celle des industries d'énergie électrique et 
du gaz naturel, et le progrés de cc groupe d'industries était dü en grande partie a 
I'expansion de l'industrie minérale. 

Ces indices servent a évaluer l'accroisscment de Ia production, mais II y en a d'autres, 
ayant trait aux moyens de production et it Ia misc en marché, qui peuvent servir utile-
ment a mesurer I'importance éconornique de l'industrie minérale. Au milieu des années 
1960, les capitaux investis dans les mines, Ia fonte Ct l'affinage, Ic raflinage du pétrole, 
Ic traitement des minéraux non metalliques et Ia sidérurgie représcntaient prés de 
10 p.  100 de toutes les immobilisations au Canada. Ce pourcentage est loin de rendre 
justice au rOle de I'industrie minérale, car ii ne tient pas compte des capitaux investis 
en installations par d'autres industries (transports, communications et services d'utilité 
publique, et autres services) par suite du développement de I'industrie minérale. Des 
entreprises comme les mines de fer du Québec-Labrador. les mines Ct fonderies de 
nickel du nord du Manitoba, les mines de plomb-zinc de Pine Point, les exploitations 
de pétrole et de gaz de l'oucst du Canada et les mines de potasse de Ia Saskatchewan 
ont fait naitre une foule d'industries de service et fortement niultiplié les occasions 
d'emploi au-delà de celles qul se rattachent directement aux exploitations minières 
et pétroliêres. 

Les chiffres des exportations soulignent l'importance de l'industrie minérale, dont 
les produits bruts et ouvrés constituent Ic tiers des marchandises exportécs par Ic 
Canada au cours des années 1960, au regard de moms d'un cinquiême a Ia fin des 
années 1940. Le groupe des minéraux devance done les autres groupes de denrécs 
d'exportation: produits agricoles et de Ia péche, produits forestiers et produits manu-
facturés. II a devancé les produits forestiers a Ia fin des années 1950. La predominance 
de l'industrie minCrale dans Ic commerce cxtérieur est confirméc par Ia liste des 20 
principaux produits d'exportation du Canada, dont Ia moitié sont des minéraux ou 
des produits minéraux. Ainsi, en plus d'occuper une place de choix dans l'économie 
intérieure, I'industrie minérale aide sensiblcment Ic Canada a équilibrer son commerce 
extérieur et a se maintenir au cinquiême rang des pays exportateurs du monde. 

En cClCbrant Ic centenaire de Ia ConfCdCration, Ies Canadiens peuvent se dire avec 
satisfaction que Ia croissancc écononhique du pays est fondCe dans une large mesure 
sur J'exploitation intelligente de ses vastes richesses minCrales. us peuvent s'enorgueillir 
aussi du fait quc seuls les Etats-Unis et I'U.R.S.S. devancent Ic Canada et que cclui-ci 
est au premier rang pour Ia diversité de sa production minCrale par tCte. Depuis cent 
ans, Ic Canada joue un role de premier plan comme producteur mondial de minCraux 
et il aura encore plus a faire a l'avcnir pour repondre aux besoins de minéraux d'une 
population mondiale de plus en plus nombreuse dont Ic nivcau de vie augmentc sans 
cesse. La proéminence actuelle de l'industrie minérale canadienne dans Ic monde 
reflète son importance dans l'économie canadienne durant Ia pCriode 1867-1967. 

(R. B. To0MBs et K. J. STEWART) 
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Le compI.-e d'cxtraction-fontc Fun Flon sur Ia frontiêrc dii Manitoba ci dc Ia 
Saskatchewan. Découverte en 1915, Ia mine n'a commence a produire qu'en 1930 en 
raison de son Cloignement Ct des problCmes mCtallurgiques. Elle a marque Ic dCbut 

de I'industrie des métaux communs dans I'ouest du Bouclier canadien. 

Production minérale du Canada par province et territoire, 1900-1965 
NOVA: Lea statistiques antérieures a 1899 no permettont pea do repartir, par province. Ia production minérale 

totale du Canada. 

	

Provinceou 	 1900 	 1910 	 1920 	 1930 

	

territoire 	 i ,000 8 	S 	1 .000 $ 	% 	1.000 $ 	S 	1.000 $ 	5 

a. Terra-Neuve...... ........ 
IIe-du.Prince.tdouard - - 

Nouvelle.Ecosse .......... 9.299 14.4 
Nouveau.Brunswick 439 0.7 
Québec ................... 3,292 5.1 
Ontario ................... 11258 17.5 
Manitoba................. 
Saskatchewan ............. 23,452 36.4 
Alberta................... 
Colombie.Britannique ..... 16,681 25.9 
Yukon .................... - - 

Territoirasdu Nord.Oueet.. - - 

Total. Canada ........... 14,421 100.0 

a. 	 a. 	 a. 

	

14,196 13.3 	34,130 14.9 	27,019 	9.7 

	

582 	0.5 	2,492 	1.1 	2,384 	0.8 

	

8,270 	7.7 	28,888 12.7 	41,215 14.7 

	

43,538 40.8 	81,716 35.9 	113,531 	40.6 

	

1,500 	1.4 	4,224 	1.9 	5,453 	1.9 

	

498 	0.5 	1,837 	0.8 	2,369 	0.8 

	

8,996 	8.4 	33,586 14.7 	30,428 10.9 

	

24.479 22.9 	39,412 17.3 	54,953 19.7 

	

4,765 	4.5 	1,577 	0.7 	2,522 	0.9 

106,824 100.0 227,880 100.0 279,874 100.0 

1940 1950 1960 1965P 

Tene.Nouve .............. a. 25,824 2.5 86,637 3.5 220,483 5.9 
Tle.du.Prince-Edouard - - - - 1,173 0.05 985 0.03 
Nouvelle.cosse .......... 33,319 6.3 59,482 5.7 65.453 2.6 66,634 1.8 
Nouveau.Brunswick ....... 3,436 0.6 12,757 1.2 17,073 0.7 83944 2.2 
Québec ................... 86,314 16.3 220,176 21.1 446.203 17.9 704,704 18.8 
Ontario................... 261,483 49.3 366,802 35.0 983,104 39.4 986,183 26.3 
Manitoba................. 17,829 3.4 32,691 3.1 58,703 2.4 182.011 4.9 
Saskatchewan ............ 11,506 2.2 35,984 3.4 212.093 8.5 327,326 8.7 
Alberta ................... 35,092 6.6 135,759 13.0 395,344 15.9 799,345 21.4 
Colomble-Britannique. .... 74,134 14.0 138,888 13.3 186,262 7.5 286.162 7.6 
Yukon.................... 4,118 0.8 8,051 0.8 13.330 0.5 13,341 0.4 
TemtoiresduNord.Ouest 2,594 0.5 9,036 0.9 27,135 1.1 72,863 1.9 

Total. Canada ........... 529,825 100.0 1045,450 100.0 2.492,510 100.0 3,743,981 100.0 

a Li production minérale do Terre-Neuve nest indiquée qua depuis son entrée dens Ia Confédlretion 
on 1949. 	- Nésni. 	p Chiffres provisoires. 

MINES ET MINERAUX 	 165 



Production minérale du Canada-Dix principaux minéraux* 1890-1965 

1890 	 1900 
Délail 	 Detail 

milliers do pourcen- 	 milliers do pourcen- 
dollars 	tage 	 dollars 	tage 

Charbon ................ 5,676 34.0 
Produits d'argile ........ 2.041 12.2 
Amiante ................ 1.260 7.6 
Pierre ................... 1,162 7.0 
Or ...................... 1,150 6.9 
Cuivre.................. 947 5.7 
Nickel.................. 933 5.6 
Pétrole .................. 903 5.4 
Argent ................. 419 2.5 
Chaux.................. 412 2.5 

Total .................. 14,903 89.4 

Autres minéraux ......... 1,860 10.6 

Total,tousrninéraux... 	16,763 	100.0 

1910 

milliers do pourcen- 
dollars tage 

Charbon ................ 30,910 28.9 
Argent ................. 17,580 16.5 
Nickel.................. 11,181 10.5 
Or...................... 10,206 9.6 
Produits d'argile......... 7,630 7.1 
Cuivre.................. 7,094 6.6 
Ciment ................. 6,412 6.0 
Pierre................... 3,669 3.4 
Amiante ................ 2.574 2.4 
Gaz naturel............. 1 ,346 1.3 

Total .................. 98,602 92.3 

Autres minéraux ......... 	8,222 	7.7 

Total. tous minéraux... 	108,824 	100.0 

1930 

milliers de pourcen- 
dollars tage 

Charbon................ 52,850 18.9 
Or...................... 43,454 15.5 
Cuivre.................. 37,948 13.6 
Nickel.................. 24,455 8.7 
Ciment................. 17,713 6.3 
Plomb.................. 13,103 4.7 
Produits d'argile......... 10,594 3.8 
Gaz naturel ............. 10,290 3.7 
Argent ................. 10,089 3.6 
Zinc .................... 9,635 3.4 

Or...................... 27,908 43.3 
Charbon ................ 13,742 21.3 
Nickel.................. 3,327 5.1 
Produits d'argile......... 3,195 5.0 
Cuivre .................. 3,066 4.8 
Plomb .................. 2,761 4.3 
Argent................. 2,740 4.3 
Pierre................... 1,657 2.6 
Pétrole .................. 1,151 1.8 
Chaux .................. 800 1.2 

Total .................. 60,347 93.7 

Autres minéraux ......... 4,074 6.3 

Total,tousmjnéraux... 	64.421 	100.0 

1920 

milliers do pourcen- 
dollars tage 

Charbon ............... . 82,497 36.2 
Nickel.................. 24,534 10.8 
Or...................... 15,814 6.9 
Ciment ................. 14,798 6.5 
Amiante................ 14,792 6.5 
Cuivre .................. 14,244 6.3 
Argent................. 13,450 5.9 
Produits d'argile ......... 10,665 4.6 
Pierre ................... 7,594 3.3 
Gaz naturel ............. 4,233 1.9 

Total ...... ............ 202,621 88.9 

Autres minéraux ......... 	25,239 	11.1 

Total.tousminéraux... 	227.860 	100.0 

1940 

	

milliers do 	pourcen- 

	

dollars 	tage 

Or .................... 	.. 204,479 38.6 
Cuivre .................. 65,773 12.4 
Nickel.................. 59,823 11.3 
Charbon ................ 54,676 10.3 
Plomb .................. 15,864 3.0 
Amiante................ 15,620 2.9 
Zinc .................... 14,464 2.7 
Gaz naturel ............. 13,000 2.5 
Ciment ................. 11,775 2.2 
Sable et gravier .......... 11,759 2.2 

Total ..................230,131 	82.2 	Total ..................467,233 	88.1 

Autres minéraux ......... 	49,743 	17.8 	Autres minéraux ......... 	62,592 	11 .9 

Total, tous minéreux.,. 	279,874 	100.0 
	

Total,tousminCraux.. 	529,825 	100.0 

'Dlx principaux minéraux pour chaque année indiquee. 
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1950 
	

1960 
Detail 
	

Detail 
milliers do pourcen- 	 milliers do 	pourcen- 

dollars 	tage 
	

dollars 	tage 

Or ...................... 168989 16.2 
Cuivre .................. 123211 11.8 
Nickel ............. 	.... 112,105 10.7 
Charbon................ 110,140 10.5 
Zinc .................... 98040 9.4 
Pétroie .................. 84,619 8.1 
Amiante................ 65,855 6.3 
Plomb .................. 47,886 4.6 
Sableetgravler .......... 36,435 3.5 
Ciment................. 35,894 3.4 

Total .................. 883,174 84.5 

Autres minêraux ......... 	162,276 	15.5 

Total,tousmlnCraux... 1.045,450 	100.0 

1965P 

mi!liers do pourcen- 

PCtrole .................. 	718,248 19.2 
Nickel.................. 435,332 11.6 
Mineraidefer ........... 419,393 11 	2 
Cuivre.................. 388,005 1 	4 
Zinc .................... 251,234 7 
Gas naturel ............. 197,297 7 
Ciment................. 144,582 7 
Amiante ................ 139,805 7 
Or...................... 136,143 : 

Sable at gravier .......... 129.330 

Total .................. 2.969.369 79 U 

Nickel..................295,640 	11.9 
Uranium ................269,938 	10.8 
Cuivre .................. 	.264,847 	10.6 
Mineraidefer ........... 	175,083 	7.0 
Or ...................... 	157,152 	6.3 
Amiante ................ 	121 400 	4.9 
Sableetgravier .......... 	111,164 	4.5 
Zinc ....................108,635 	4.4 
Cinient ................. 	93,261 	3.7 
Pierre...................60,641 	2.4 

Total .................. 1,657,761 	66.5 

Autres minéraux ......... 	834,749 	33.5 

Total, toul mlnCraux 	2,492,510 100.0 

Total. tori! mlnCraux... 3.743.981 	100 5 

-1 

i 

I . 	 .. . 	 - ' 
	A Des puits t ciet ouvert sont cx- - 	. . 

	 .. 	 .., 	 ploités a Ia mine de Gagnon, 
dans Ic nord du Qu6bcc, second 

, . 	

.z 	 -. 	 producteur en importance au 

Y.. 	. 	 Canadadeconcentrésderninerai 

7 	- 	 . 	 de fer a haute tencur. 

. 	 ? 
Labrador City, situéc aux contins 

. .. ' . du Labrador ci du Québec, des-
sert Ics gigantesqucs exploita. 
tions de mineral de icr de 

- . 	 . . . . 	 Wabush et de Carol Lake. 
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L'aménagernent hydro-etectrique Shipshaw stir la rivière Sagtieni, au Qiiehc. dont 
Ia construction, commencée en 1926, n'a W achevèe qu'cn 1943 a cause de Ia crise 

économique. L'encrgie est surtout utiIisie par Ia fonderie voisine d'Arvida. 

Ressources énergétiques 
L'utilisation de l'énergie dans Ia production des biens et services caractérise Ia société 
industrielle. L'abondance d'cnergie fut un des principaux facteurs qui ont perrnis a une 
population clairsemée sur des milliers dc mules carrés de créer une nation industrielle 
moderne. Dans le domaine de Ia découverte, de Ia misc en valeur et de l'utilisation des 
ressources ënergétiques, Ic Canada occupe une position d'avant-garde dont Ic monde 
entier a grandement bénéficié. 

La premiere découverte de houille au Canada remonte a 1672, au Cap-Breton 
(N.-E.). Bien que des suintements de pétrole aient eté remarqués au pays des 1793, cc 
n'est qu'en 1858 que Ic forage du premier puits nord-amCricain a Cté terminé a Oil 
Springs (Ont.). La découverte du gaz naturel remonte a 1870; une des premiCres cen-
trales électriques commerciales fut mise en service en 1882 et, en 1962, on produisit 
l'électricité a partir de I'énergie nucléaire. 

168 
	 CANADA 1867-1967 



Sans cette abondance d'énergie, le Canada n'aurait jamais Pu révéler sa propre 
idcntité, car ii Iui aurait eté impossible d'établir et de maintenir les vastes réseaux de 
transports et de communications, d'assurer Ic chauffage des habitations d'un pays 
soumis aux rigueurs de longs hivers, et de produire Ia force motrice destinèe a Ia 
machinerie agricole, minièrc et industrielle. 

Trois périodes distinctes 
Marquant profondérnent l'économie nationale, Ia mise en valeur de l'énergie s'est 
échelonnée sur trois periodes distinctes. A l'origine, I'écononiie canadienne était 
tributaire de I'ènergie hydraulique ou animale; Ic charbon et le bois servaient princi-
palement au chauffage. Dc 1800 a 1930, le charbon constituait Ia principale source 
d'énergie. Vets 1935, cette source d'alimentation de I'économie fut supplantée par le 
pétroic qui, avec l'électricité, permit au Canada de rnettre en valeur et d'industrialiser 
son énorme potentiel forestier, minier et métallurgique. Ces progrés ont atteint leur 
apogee dans les annCes 1950 avec Ia misc en valeur d'importants champs pCtrolifères 
dans I'Ouest, et d'amCnagements hydro-électriques sur Ia Voie maritime du Saint-
Laurent, a Kitimat et dans d'autres regions du Canada. Au cours des annécs 1960, Ia 
troisième période se dessine, alors qu'on assiste a l'essor d'une économie fondée non 
pas sur une, mais sur de multiples formes d'Cnergie. 

Le pétrole constitue encore quelque 70 P.  100 de I'Cnergie utilisée, suivi de Ia houille 
et du gaz avec 15 p.  100 chacun. La transformation de ICnergie' en electricité a partir 
du charbon, du gaz et de l'énergie nuclCaire prend rapidement de I'importance. L'ave-
fir reserve de spectaculaires ameliorations dans ces divers domaines. L'accroissement 
prévu de Ia demande d'Cnergie exigera Ia misc en valeur de nouvelles sources, dont 
I'Cnergie nuclCaire, les riches sables bitumineux de I'Alberta, et les vastes installations 
hydro-électriques déjà a I'Ctude malgré leur situation eloignée. Ces nouvelles sources 
permetiront au Canada de maintenir son essor et son niveau de vie élevC. 

Energie électrique—Bien que les debuts de I'industrie de l'énergie Clectrique remontent 
aux premieres années 1880, ses bases furent ferniement établies vers la fin du XIXe 
siCcle. Iorsque d'importantes centrales hydro-électriques furent construites aux chutes 
Montniorency (P.O.),  et Niagara (Ont.). Au Canada, ces deux amCnagements furent 
les prCcurseurs de l'industrie moderne de l'électricité, dont l'histoire a toujours Cté 
étroitement Iiée au progrCs economique du pays. Les aménagements hydro-électriques 
tels que les centrales Sir Adam Beck a Niagara Falls (Ont.), Beauharnois et de Ia 
rivière Saguenay (P.Q.), ou Kitirnat (C.-B.), sont considérés dans le monde entier 
comme des chefs-d'euvre de technogénie. Les importantes installations hydro-Clec-
triques actuelles comprcnncnt les projets d'amenagement de Ia rivière La Paix et du 
fleuve Columbia, les installations de Ia Manicouagan et aux Outardes, et l'amCnage-
ment des chutes Churchill. 

Bien que l'éncrgic Clcctrique ait toujours etC étroitement apparentée a Ia misc en 
valeur des ressources hydrauliques, d'importantes innovations techniques donnent un 
nouvel aspect a I'industrie canadienne. Les centrales thermiques, amCnagécs a I'origine 
comme stations de secours dans les regions éloignées, sont maintenant devenues 
un important élCment des réseaux d'Cnergie Clectrique. En 1930, les centrales thermi-
ques constituaient 8 P. 100 de Ia puissance totale, et produisaient a peu prCs 2 p. 100 
de I'énergie globale, alors qu'en 1965, cItes reprCsentaient 25 p. 100 de Ia puissance et 
fournissaicnt 18 p.  100 de l'Cnergie produite. 

A I'heure actuelle, Ia presque totalitC des 4,853,000 foyers canadiens utilisent I'Clec-
tricité; en 1920, cc chiffre n'Ctait que de 40 p.  100, contre 60 p.  100 en 1940. La con-
sommation domestique ne représentait que 8 p.  100 de Ia production totale d'électricité 

RESSOURCES ENERGTIQUES 	 169 



en 1940; en 1960, cc chiffre augmentait a 20 P. 100, tandis que Ia consommation 
moyennc par foyer passait dc 1,445 kWh a 6,360 kWh. Les principaux usagerscanadiens 
d'électricité sont les industries de pates et papiers. Ia fonte, I'affinage et les produits 
chimiques; en 1964, ces industries ont absorbé près de45 p. 100 de Ia production totale 
d'électricité. 

Au Canada, l'électricité est une industrie géante, avec plus de 40,000 employés; 
les revenus annuels sont de l'ordre de 800 millions de dollars et les irnmobilisations 
atteignent presque 10 milliards. 

Pétrole et gaz naturel—En 1965. l'industrie du pétrole et du gaz naturel était l'un des 
principaux contributeurs a I'économie nationale, affectant un milliard de dollars 
environ a l'exploration, Ia misc en valeur et l'exploitation des champs pétrolifères et 
gaziféres. En 1964, l'industrie exploitait prés de 20,000 puits de pétrole et de gaz. 45,000 
mules de pipelines, 93 usines de traitement du gaz, et 40 raThneries. Elle a produit pour 
847 millions de dollars de pétrole brut, de gaz naturel et de sous-produits, et vendu 
365 millions de barils de produits raffinés. 

L'industrie actudile est bien différente de celle de 1867, alors que Ic pétrole brut 
capté sur de petits champs du sud-ouest de I'Ontario n'apparaissait qu'en suintements 
superficiels ou dans des fosses. A cette époque, on exportait Ia technologie, et les 
foreurs canadiens prédominaient au Moyen-Orient, au Venezuela et aux Etats-Unis. 
Ce n'est qu'en 1936 que d'irnportantes découvertes de pétrole ont donné au Canada 
son titre de gros producteur. Ce fut l'année de Ia découverte de Turner Valley. Suivi-
rent 11 années caractérisées par un succès relativement modeste: puis, en 1947, Ia 
découverte du champ Leduc rnarque Ic debut d'un boom qui n'ajamais ralenti. Red-
water, en 1948; Pembina, 1953; Swan Hills, 1957; et Rainbow, 1964, constituent les 
principales découvertes qui ont entrainé l'exploitation de près de 200 champs, con-
tenant des reserves dépassant sept milliards de barils de pétrole brut, et 43.000 milliards 
de pieds cubes de gaz naturel. 

Le gaz naturel découvert au cours des annCes 1870 n'eut qu'une importance locale 
jusqu'en 1957-1958, alors que les pipelines de gros diamètre de Ia Westcoast Tra,is-
mission Co,npanv Limited et de Ia Trans canada Pipelines Limited furent poses reliant 
les plaines centrales de I'Alberta a Ia côte sud-ouest de Ia Colombie-Britannique, 
ainsi qu'aux Grands lacs Ct A Ia vallée du Saint-Laurent, dans l'est du Canada. 

Le gaspillage des ressources CnergCtiques a toujours etC un problCme crucial, parti-
culiCrement dans l'industrie du pétrole et du gaz naturel. Des 1860. Ic pétrole était 
extrait a un rythme tel que Ic trop-plein s'écoulait dans Ic Black Creek nsur une Cpaisseur 
de quatre pieds ou plusa. Au cours des annCes 1930, Ic gaz excCdentaire de Turner 
Valley était brülC, et Ia lueur ainsi produite permettait de lire un journal a Calgary, a 
20 mules de distance. A cc seul endroit, 1,000 milliards de pieds cubes de gaz furent 
gaspillCs, soit une quantitC suffisant a rCpondre aux besoins actuels du Canada pendant 
près de deux ans. Toutefois, ni I'industrie ni Ic public ne tolCrent plus cc genre de 
gaspillage et, grace a de nombreuses mesures sCrieuses appliquées par les gouverne-
ments provinciaux (rCglementation de Ia production, récupération secondaire, etc.), on 
a réussi a minimiser l'usage abusif de cette ressource précieuse. 

En 1961, Ia production canadienne a atteint 221 millions de barils de pétrole, dont 
65 millions exportCs. En outre, Ic Canada a importé 133 millions de barils de pétrole 
brut et 30 millions de barils dc produits connexes. Les ventes resultant de cet approvi-
sionnement de pCtrole, exprimCes en barils, ont compris: essence. 103 millions; mazout 
de distillat moyen, 112 millions; mazout lourd, 51 millions; et huiles et graisses lubri-
fiantes, asphalte et autres produits, 32 millions. 

La production de gaz naturel, en 1961, s'est ClevCe a 657,000,000 M pi. cu ., dont 
169,000,000 M pi. cu . exportCs, 120,000,000 M pi. cu . vendus aux usagers domestiques, 
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4 LamCnagement hydro-CIec-
trique de 113 millions de 
dollars a Mactaquac (Nou-
veau-Brunswick) en voie de 
construct ion; il est situC a 14 
mules a i'oucst de Frederic-
ton, capitale de Ia province. 
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195,000,000 M pi. cu . vendus aux usagers industriels. et  56,000,000 aux usagers commer-
claux. Le reste fut utilisé ou perdu sur Ic champs, dans les usines de traitement ou dans 
les gazoducs. 

En 1965, Ia production totale de gaz naturel a atteint 1,440,000,000 M pi. cu ., d'une 
valeur de 192 millions de dollars. En outre, les usines traitant Ia majeure partie du gaz 
naturel canadien pour en éliminer les liquides et le soufre, ont produit des condensats 
de propane et de butane d'une valeur additionnelle de 92 millions. 
Charbon—S'il n'est pas a l'heure actuelle aussi important que le pétrole, Ic charbon a 
cependant été, au cours des cent dernières années, Ia principale source d'énergie des 
Canadiens. Sa production est passéc de 631,000 tonnes en 1867 a 15,012,000 tonnes en 
1913. La premiere impulsion a résulté du vaste programme de construction ferro-
viaire et de l'expansion subséquente de l'industrie du fer et de l'acier. Non seulement 
les moyens de transport entraInaient l'augmentation progressive de Ia demande de 
houille, mais l'accroissement de Ia production d'acier exigeait die aussi un surcroit 
de charbon. Toutefois, Ic remplacement du bois de chauffage par le charbon a constituC 
l'événement le plus important. Au cours de cette période, Ia production houillère était 
surtout limitée it l'est du pays, Ia plus grosse augmentation étant enregistréc en Nou-
'cIle-Ecosse. II s'agissait là de la période Ia plus prospére de l'industrie houillère. 

En raison des frais de transport élevés Ct du manque de main-d'ceuvre, l'industrie 
accusa un déclin de production pendant les années de guerre. Cette dernière n'eut 
toutefois qu'une influence temporaire. II faut rechercher les raisons cachées qui ont 
empeche I'industrie d'avancer, au cours de la pCriode 1920-1939, au même rythme 
qu'aux années précédentes. Le ralentissement de l'expansion ferroviaire et Ia nCcessité 
de trouver de nouveaux débouchés pour I'industrie du fer et de I'acier comptaient 
parmi les facteurs. Dans ces deux domaines, le marché du charbon demeura donc 
stationnaire. L'utilisation plus efficace de la houille comme source d'énergie contribua 
également a Ia stabilisation de la demande. Les progrès de Ia technologie permirent 
d'obtenir un niveau de production identique pour une consommation inférieure de 
charbon. Bien que ces facteurs aient accru Ia concurrence dans Ic commerce de Ia 

Un gazoduc scrpcnte a travers les 
Rocheuses jusq u'i Ia Colombic-Bri- 
tannique. En 1958, Ic gaz naturel cana- 
dien alirnentait toutcs Ics provinces 
situées a I'oucst du Quebec. Vers Ia fin 
de 1964, Ic Canada comptait plus de 

41,800 mules de gazoducs. 
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Le Canada a l'avaiit.ige de pousoir commiInI4ucr avec rotean par ses ports intéricurs, 
grace a Ia grande route maritime du tleuvc Saint-Laurent ci des Grands lacs. On volt 

ici Ic trafic sur Ic lac Sup'rieur. Ic plus important des Grands lacs. 

houille, us impliquèrent aussi qu'une quantité moms grande de charbon serait néces-
saire a travail égal. En raison dc Ia faible augmentation de Ia productivité par heure-
honirne, l'industrie houiHère a concurrence de plus en plus difficilement le pCtrole, Ic 
gaz et I'électricité, surtout au Québec, en Ontario et dans l'ouest du pays. Lc gouver-
nement a donc Ctabli un programme dc subventions visant a aider l'industrie du char-
bon pendant Ia pCriode de transition difficile. 

Aprés Ia Seconde Guerre mondiale, Ia production houillCre a fléchi par suite de Ia 
diCsélisation des locomotives, et du remplacement du charbon pour Ic chauffage 
domestique. Au cours de Ia mérne période, Ia demande industrielle en charbon et en 
coke s'cst stabilisée d'unc facon remarquable. Par exemple, Ia consommation in-
dustrielle dc charbon et de coke au cours des 14 ans de 1949 a 1963, n'a augmentC que 
de trois millions de tonnes, soit de 12,400,000 a 15,500,000 tonnes. Par contraste, cette 
consommation dans le domaine ferroviaire a tombC des 12,400,000 tonnes utilisées 
en 1949 a pratiquement zero en 1963; quant a Ia consommation domestique, elle 
a baissC de 14,200,00() tonnes a 3,800,000 tonnes au cours de Ia mCme période. Sur le 
plan regional, les principales baisses de production sont survenucs en Alberta et en 
Colonibic-Britanniquc, en raison de I'importance de Ia consommation domestique et 
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Une compagnc maniobainc, en activité depuis 
1950, est au premier rang des fabricants d'apparcils 
de detection nuclCaire en Amerique du Nord. Le 
principal debouche se trouve aux Etats-Unis. 

ferroviaire dans ces regions. Bien qu'on ait note une 
• 	certaine diminution de Ia production en NouveHe- 

..-' 	 Ecosse, des subventions accrues l'ont niinirnisCe per- 
mettant a cette province d'effectuer une incursion sur 
les marches de l'Ontario et du Québec. 

Statistiques energétiques choisies, 1867-1 961 

Unite 
Detail de mesure 1867 1891 1911 1921 

Production de charbon .............. 1,000 	t. 631 3.578 11 ,323 15.057 
1,000 	$ 1,057 7,019 26.468 72,452 

Production de p4trole ............... 1,000 	bar. 190 755 291 188 
1,000 	S ... 1,010 357 641 

Production do gaz.................. 1 ,000M pi. cu . - 1 	800' 11 .644 14,077 
1,000 	$ - 150 1,918 4,594 

Production d'Slectricité .............. I ,000 	kWh - . 	. 	. . 	. 	. 6000' 
1,000 	$ - 

Pipelines- Pétrole et gaz ............ 1 000 	m. - - . 	. 	. 
Lignes de transport d'énergie 

électrique ........................ 1,000 	m. - - . 	. 	. 
Centrales électriques- 

I 	rvri 	I,%A) 20 i 	cR 

1931 1941 1951 1961 

1,000 t. 12,243 18,226 18,587 10,398 
1000 6 41,207 58,060 109,039 70,053 
1.000 bar. 1.542 10,134 47,616 220,848 
1,000 S 4,212 14,415 116,655 487,560 
1,000Mpi.cu. 25,875 43,495 79,461 655,738 
1,000 $ 9,026 12,665 7,159 68,422 
1,000 kWh 17,620 36,479 61,447 113,714 
1,000 S . 	. 	. 186.000 374,000 868,000 
1,000 M. ... -.. 7 45 

1,000 M. 20 ... ... 169 

1,000 kW ... 6,021 10,781 24,091 

Production de charbon .............. 

Production de pétrole ............... 

Production de gal 

Production d'électricitS 

Pipelines- Pétrole at gaz ............ 
Lignes de transport d'énergie 

électrique ........................ 
Centrales électriques- 

Puissance ........................ 

'Estimation. 

Sur Ia base de consomniation d'energie par habitant, le Canada se place deuxième 
au monde. La demande de denrées qui exige une telle consommation s'est multipliee 
par 8.2 depuis le debut du siècle, a mesure que l'on se flait davantage sur I'énergie, 
entrainant ainsi une modification importante de Ia structure socio-économique du 
pays. L'avenir presage une demande sans cesse croissante d'énergie, et exigera urie 
forte augmentation des ressources flnancières, physiques et humaines du pays pour 
satisfaire a ces besoins. Le premier siècle de I'histoire du Canada a etC consacré a Ia 
mise en valeur et a l'extraction des ressources en Cnergie. Le prochain siècle sera 
employé a mettre au point de nouvelles techniques, a accroitre le rendement, a réduire 
les pertes et Ia pollution, de façon a utiliser sagement le patrimoine national. 

(R. L. BORDEN) 
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L'industrie manufacturière 
La croissance de l'industriemanufacturiêre est souvent considérée comme l'indice du 
développement économique, mais ce critère peut prêter a confusion. Dans tin pays de 
population assez restreinte ou dispersée sur de grandes étendues, et richement pourvu 
en ressources naturelles, l'industrie manufacturiêre a relativement moms d'importance 
dans les pays plus densément pcuplés. L'abondance des richesses naturelles tend a 
faire jouer un role plus grand aux industries primaires et les progrès technologiques 
qul favorisent les grandes unites de production contribuent a Ia concentration des 
industries de transformation dans les secteurs de population dense. Les industries les 
plus aptes a se developper dans le passé dans tin pays comme le Canada étaient celles 
qui bénéficiaient d'un emplacement a proxiniité des sources de matières premieres 
utilisées et celles dont l'exploitation rentable pouvait être assurée par de petits Ctablisse-
ments situCs dans Ics villes ou les regions qu'ils desservaient. Une telle généralisation 
depend, naturellement, de Ia mesure dans laquelle les industries secondaires du Canada 
ont été isolées des marches du monde par les entraves au commerce. Aussi n'est-il pas 
surprenant de constater que même au cours des dernières années la production in-
dustrielle par tête au Canada n'a été que les deux tiers de ceHe des Etats-Unis. 

Le critCre important n'est pas Ia dimension de l'industrie manufacturière canadienne, 
mais le degre d'utilisation rationnelle des ressources et de l'habileté des Canadiens, et 
partant le degré d'eflicacité de l'exploitation du potentiel industriel. On exposera dans 
ce chapitre les écapes du développement industriel depuis Ia Confédération, Fimpor-
tance relative des divers groupements industriels et les facteurs qui ont empéchC Ic 
plein rendement de l'industrie. 

La difficulté d'établir des comparaisons a long terme provient de l'absence de 
données sur Ic produit national brut (et d'autres agrégats) absolument certains. Void 
quclques-unes des données comparées° les plus pertinentes: 

Indices relatifs de Ia croissance, 1870 et 1956 

Detail 	 Unite de mesure 	1870 	 1956 

Population .................................. millions 3.6 18.1 
Urbaine ................................... .. 0.7 9.3 
OntarioetQuébec ......................... ' 2.8 10.0 

Exportations (valour) ........................ milliorrsde 59.0 4,789.7 
Indico du volume ......................... dollars 100 2100 

Produits primairss (valour) ................... millions do 206.0 3,729.0 
dollars 

Fabrication (valeuf ajoutée) .................. millions do 93.9 9,612.2 
Indicedu volume ......................... dollars 100 4400 

Fabrication (valour brute) .................... millions do 216.4 21 ,969.3 (1957) 
Indice du voluma ......................... dollars 100 3600 

Industrie primaire .......................... millions do 80.4 6,572.2 
Indicodu volume ......................... dollars 100 2900 

Industrie secondaire ....................... millions do 136.0 15,397.0 
lnd,co du volume .......................... dollars 100 4000 

Ces chiffres indiquent Ia croissance et certaines des caractéristiques de l'économie 
canadienne les plus Ctroitement associées a l'activité manufacturiCre. L'année 1956 est 
utilisée comme valeur terminale, étant Ia derniCre annéc de grande prospCritC pour 
laquelle tous les agrCgats permettant d'Ctablir des conlparaisons sont disponibles. Pour 

Sourco: Historical Statistics of Canada ( Toronto: Macmillan Co. of Canada Ltd.. 1965) saul los chiffres 
do Is valour brute, extraits do Gordon W. Bertram ((Historical Statistics on Growth and Structure in Manufacturing 
In Canada, 1870-1 957e, dana Conferences on Statistics, 1962-1963 Papers (University of Toronto Press, 
1964). Los indices do volume sont obtenus an edegonflanta los chiffrea do Ia valour do façon a ten.r comple 
dos indices doe prix a l'importation. 
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est unc entreprise mixte anglo-ainricaine. Les gouverncrnents ledéral, provrncial et 
municipaux encouragent un nonibre croissant d'entrcprises a sinstaller dana Ia province. 

les raisons indiquées plus loin, en choisissant l'année 1956 on minimise l'essor de 
l'industrie manufacturière pendant le premier siècle du Canada a cause des change-
ments notables survenus depuis dans Ce secteur. La population a plus que quintuple 
depuis Ia ConfCdération et Ia population urbaine constitue plus de 60 p.  100 du total 
alors qu'elle n'était que de 20 p. 100 ii y a un siècle. Etant donné que l'industrie manu-
facturiêre est de loin le plus important producteur de biens dans les villes, on se rend 
sans peine compte du changement sensationnel qui s'est produit dans l'économie 
canadienne. 

Concentration du marche 
A cause de I'importance de Ia concentration du marché pour le développement de 
l'industrie manufacturière, les populations du Québec et de l'Ontario ont été mises en 
relief dans les statistiques ci-dessus. Bien que Ia population de ces provinces représente 
aujourd'hui une proportion plus petite de celle du Canada tout entier, surtout par 
suite de l'addition de trois nouvelles provinces depuis 1900 (Alberta, Saskatchewan et 
Terre-Neuve), l'accroissement de Ia population dans Ia region centrale de 2,800,000 en 
1870 A plus de 10 millions en 1956 (et plus de 12 millions en 1966) est probablement 
I'un des facteurs qui influent Ic plus sur les conditions actuelles et les perspectives de 
l'industrie manufacturiCre canadienne, vu que Ia region constitue un marché intérieur 
important pour un vaste éventail d'entreprises manufacturières. II n'est plus de misc 
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de considerer l'industrie secondaire canadienne comme une entité en marge du grand 
centre de production et du vaste marché du continent nord-américain. Le Canada 
constitue bien le secteur septentrional de Ia region économique la plus riche du monde, 
séparé de celle-ci par un système de rivières facilement accessibles et par une simple 
frontière i nternationale. 

Les consequences de Ia croissance économique de I'AmCrique du Nord sur l'industrie 
manufacturière canadienne se reflètent dans les chiffres qui suivent. Alors quc les 
exportations canadiennes se sont rnultipliées par 21, et que Ia production des industries 
primaires a augmente dans une proportion analogue, l'activité manufacturière que 
mesure Ia ((valeur ajoutee)) par La fabrication a centuplé et son volume s'est probable-
ment accru de près de 44 fois. La valeur brute des produits ouvrés révèle une situation 
analogue. Cependant, ii y a lieu de remarqucr que Ia croissance du secteur primaire des 
industries manufacturières, qui repose le plus étroitement sur les ressources naturelles 
du Canada, a été dCpassée par Ia croissance des industries secondaires. 

Les industries manuafcturières primaires comprennent notamment les industries de 
transformation des produits naturels,—une partie des groupes des aliments et boissons 
et des produits du bois (les scieries mais non les fabriques de meuble), Ia plupart des 
produits du papier et des métaux non ferreux et une petite partie des minéraux non 
metalliques et des produits chimiques. Du point de vue du volume, on estime que Ic 
groupe prinlaire s'esi accru de 29 fois alors que le groupe secondaire était environ 40 
fois plus ClevC au milieu des années 1950 qu'en 1870. 

La liste suivante Cnumère par ordre d'importance les industries manufacturières 
canadiennes en 1870 et en 1956. 



Fabrication, par ordre de groupes dindustries 

1670 	 I 	 1956 

Valour 

Rang 	Groupe d'iodustries 	 a;out4e 

fabrication 

Valeur 

Rang 	Groupe dindustries 	ajout6o 

fabrication 

(millions de dollars) (millions do dollars) 

1 	Articles en bois .................... 19.5 1 	Articles en for et on acier ............ 1,444.5 
2 	For et acier ........................ 15.7 2 	AIlments et boissons ............... 1.299.5  
3 	AIlments et boissons ................ 15.2 3 	Articles en papier. .................. 908.7 
4 	Articles en cuir ..................... 13.1 4 	Materiel de transport ............... 906 .2 
5 	Vêtement .......................... 6.4 5 	Métaux non ferreux ................ 672.1 
6 	Materiel do transport ............... 6.4 6 	Articles en bois .................... 646.2 
7 Produits textiles (excepté vétement) 3.4 7 	Appareils électriques ................ 577.4 
8 Produits minéraux non métalliques.. 3.0 8 Produits chimiques at connoxos 556.2 
9 	lmprimerie et edition ................ 2.6 9 Produils du pétrole at du charbon ... 489.3 

10 PrOduits du pétrole et du charbon. 2.1 10 	Imprimerie et edition ................ 459.2 
11 	Produits chimiques ot connexes 2.0 11 	V8tement .......................... 438.4 
12 	Tabac et produits ................... 1.2 12 Produits textiles (oxcopté vétement) 323.8 
13 	Articles en papier ................... .9 13 Produits minéraux non métalliquos.. 322.8 
14 	Métaux non ferreux ................ .9 14 	Caoutchouc at articles .............. 198.6 
15 	Appareils électriques ................ .5 15 	Articles en cuir ..................... 112.9 
16 	Cooutchouc et articles .............. . 1 16 	Tabac et produits ................... 88.0 
17 	Divers ............................. 1.3 17 	Divers ............................. 188.3 

Transformation de Ia structure 
La structure de l'industrie manufacturière a subi une transformation complete au cours 
du siècle. En 1870, Ia plus grande industrie de transformation au Canada était celle du 
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bos d'cruvre qui comprend les quatre cinquièmes du groupe des produits du bois et qui 
représente plus du sixième de Ia valeur nette de toute Ia production industrielle. Avec 
les groupes industriels des alirnents et boissons et du cuir, ces trois industries qui 
dependent presque entièrement des produits de I'agriculture, de Ia péche et de l'exploita-
(ion forestière, reprCsentaient près de Ia moitié de l'industrie manufacturière canadienne. 
A I'heure actuelle, elles forment moms de 20 P.  100. L'industrie des produits forestiers 
a subi un des changernents les plus importants. Le papier est maintenant plus important 
quc Ic bois Ct représente près de 10 p.  100 de Ia valeur nette de Ia fabrication. Les 
industries d'extraction (a I'exception du fer) sont passées de 6 p. 100 environ a prés de 
15 p. 100 du total. Uaugmentation Ia plus remarquable a eu lieu dans l'industrie du 
pétrole et celle des métaux non ferreux, qui reposent principalement sur Ia découverte 
des ressources, quoique les adaptations technologiques en matière d'exploitation 
miniére et de raffinage aient également joué un role important. 

Les autres principaux groupes industriels,—produits chimiques et produits corinexes, 
produits du fer et de l'acier, materiel de transport, appareils électriques, textiles et 
vétements,—dominent Ia société industrielle moderne et dependent dans une moindre 
mesure des ressources naturelles. En 1870, leur production était légérement supCrieure 
au quart de Ia valeur nette de l'industrie manufacturière du Canada. Ia majeure partie 
étant formée dinstruments agricoles assez simples et de quincaillerie ménagére. 
Cependant, vers le milieu des années 1950, elle avait atteint près de 45 p.  100 et continue 
a augmenter en importance relative. 

Trois facteurs ont clairement contribué a modifier l'importance relative des divers 
groupes dindustries au Canada: 10  Ia découverte et une plus grande exploitation des 
ressources canadiennes et plus particulièrement des ressources minérales et hydro-
electriques qui étaient pratiquement inexploitCes au moment de Ia ConfCdCration; 2° Ic 
progrés de Ia technologie, notamment celle qui a rendu rentable l'exploitation des 
mines, des fleuves et des foréts du Canada, de mérne que Ia transformation complexe et 
Ia diversification de leurs produits; et 3 °  Ia croissance du marché canadien, au point que 
méme si ces richesses naturelles continuent it donner au pays le cachet dun grand pays 
exportateur de produits alimentaires et industriels, l'économie canadienne est a l'heure 
actuelle considérablement diversifiée. 

Mais ii est possible de nhieux évaluer l'influence de ces forces et d'autres, telles la 
Politique nat jonale, qui ne sont pas aussi évidentes en étudiant les périodes successives 
de développement au cours du ler  siècle de Ia Confédération canadienne. Cette étude 
sera exposée sous trois titres a savoir: Une enfance protégée (1870-1910); Une adoles-
cence troublée (1910-1953) et L'ãge de Ia maturité et des occasions (depuis 1953). 
Une enfance protégée 1870-1910—Dc 1870 A 1910, le pourcentage de Ia population du 
Canada engagéc a Ia fabrication est passé de 5 a 7 p.  100 environ. La valeur ajoutéc par 
Ia fabrication a augmenté de cinq a six fois durant Ia mCme période et l'iniportance de 
ce changement est acccntuée du fait qu'en 1910 les prix étaient inférieurs a ceux de 1870. 
Le taux de croissance de Ia prduction réelle au cours des deux premieres dCcennies de 
cette période a été en moyenne de 4.2 p.  100 par an, PUiS ii est tombé a une moyenne de 
2.4 p. 100 seulement durant Ia dernière décennie du siècle, niais cette rnoyenne a 
augrnenté grace aux fortes ventes de blC durant les dix premieres annCes du siècle 
nouveau pour s'Ctablir a prés de 6 p.  100 par année. 

La composition de Ia production manufacturiCre avait déjà commence a changer 
vers 1910. Alors que I'importance relative de I'exploitation forestière avait diminué, 
sur(out depuis 1890, celle de Ia transformation primaire des produits alimentaires avait 
augmentC. Au cours des annees 1890, l'industrie primaire des produits du papier a 
cnregistrC une hausse notable, tandis que, de 1900 a 1910, les industries de transforma-
(ion des minéraux jouaient pour Ia premiere fois un rOle considerable dans l'économie du 
pays. Comme groupe, les industries manufacturiCres primaires ont légèrement aug- 
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menté en importance et ont représenté 28.9 p. 100 du total de Ia valeur ajoutée dans Ia 
fabrication en 1910 par comparaison a 26 p. 100 en 1870. Parmi les industries secon-
daires, celles des produits des métaux non ferreux et des appareils et du materiel 
électriques ont fait voir des gains remarquables au cours de Ia premiere décennie, 
passant d'un peu plus de 2 P. 100 a 4.5 p. 100 de Ia valeur nette dc Ia fabrication. Les 
industries du tabac et du materiel de transport (cette dernière en raison de Ia construc-
tion ferroviaire) sont au nombre de celles dont l'importance relative a augmenté 
considérablement. L'industrie du vCtement avait occupé une place relativement plus 
importante pendant Ia premiere décennie après Ia ConfCdCration mais die s'est main-
tenue au méme niveau par Ia suite. Les produits du cuir, ceux du pet role et du charbon 
ont perdu de l'importance, tCmoignant en toute probabilité de Ia dCtCriorat ion de Ia 
position relative du Canada en tant que fournisseur de ces produits a cc moment-là. 

En général, La diversification de l'industrie canadienne, orientée vers un marché 
intérieur grandissant, n'a pas cessé de croitre. A I'exception de Ia production primaire 
de fer et d'acier, de materiel roulant des chemins defer, et de produits textiles primaires, 
Ia majeure partie de Ia production industrielle était destinée a satisfaire les marches 
beaux et autres marches régionaux de faible population. La technologie dans le 
domaine de Ia production et du transport était telle que les petites entreprises pouvaient 
être exploitées sans crainte des concurrents de regions éloignées et plus peuplées 
capables de produire a un coüt inférieur. 

On a beaucoup pane dc Ia contribution de Ia Politique nationale au développement 
de l'industnie manufacturière canadienne après 1879. Les politiques adoptées en 
matière de tarif douanier et de transports publics demeurent un sujet de controverse. En 
fait, ii n'y a guère de preuve que Ia Politique nationale alt joué le rOle vital qu'on lui 
attribue parfois, sauf peut-étre les effets indirects du parachèvement du Pacifique-
Canadien. C'est après 1896 que Ia production, comme les importations, d'articles 
textiles et de produits du fer et de I'acier, on prCdominent les articles finis, prennent Ic 
plus d'ampleur. II y a peu d'indications que l'année 1879 alt représenté un tournant 
dans Fhistoire du dCveloppement du Canada. Une analyse plus poussée de Ia statistique 
disponible semble indiquer que l'industrie manufacturière avait progressC avant 1890 
avec une rapidité beaucoup plus grande qu'il n'est généralement reconnua, qu'elle 
s'Ctait arrétée dans son progrés immédiaternent après 1890, mais qu'elIe a, par Ia 
suite, tire avantage du marché intérieur grandissant. 

La repartition régionale de l'industrie mérite qu'on ajoute un mat a ce sujet au cours 
de l'étudc de cette pCriode. Ce fut une période de croissance des villes et d'une croissance 
plus rapide encore de I'industrie urbaine. Des centres industriels ont surgi partout oi les 
besoins commerciaux des industries d'exploitation des ressources pouvaient être mieux 
desservis. Durant toute Ia période de 1870 a 1910, un peu plus de Ia moitiC de La produc-
tion manufactunière venait de IDntario, alors qu'avec Ic passage du bois au blé, 
l'importance relative des provinces Maritimes est tombée de 13.4 P. 100 a 7.7 p. 100 et 
celle du Québec de 34.5 p. 100 a 29.3 p.  100. Dun autre côté, toutes les provinces de 
l'Ouest en profitCrent,—Ia region de Winnipeg a bénéficlC de Ia culture du ble et Ia 
Colombie-Britanriique de La culture du ble et de I'exploitation forestière. Vers 1910 Ia 
valeur brute par personne de La fabrication en Colombie-Britannique était presque 
égale a celle du QuCbec, alors qu'en Ontario elle était plus ClevCe de plus de 40 p. 100. 
Une adolescence troublée, 1910-1953—L'industrie canadienne a eu a souffrir non 
seulement des difficultés ordinaires de croissance, mais aussi des circonstances du 
temps. FIle approchait sa maturité a une période de guerres mondiales et de depression, 
CvCnements qui a Icur tour ont apportC des stimulants artificiels Ct des causes graves de 
depression aux industries qui s'efforcaient d'atteindre leur maturité. La valeur ajoutée 
par Ia fabrication au Canada a augmenté durant cette période de 500 millions A plus 
de 9,500 millions de dollars, un peu plus de Ia moitié de I'augmentation étant peut-être 
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due a Ia hausse des prix. Le nombre de personnes employees dans l'industrie manu-
facturièrc a triple de 1910 a 1956, alors quela population totale du Canada a augmenté 
de 7 millions a plus de 16 millions. Cependant, les taux de croissance par rapport a 
Ia valeur ajoutée par Ia fabrication ont considCrablement vane durant Ia période 
comme l'indiquent les moyennes annuelles suivantes: 

1910-1919 .................. 1.9 P. 100 	1939-1946 .................. 7.4 p. 100 
1919.1929 .................. 5.6 p. 100 	1949.1957 .................. 4.8 p. 100 
1929-1939 .................. 1.2 p.  100 

L'effet stimulant de Ia Premiere Guerre mondiale semble avoir été ressenti surtout 
dans Ia décennie qui l'a suivie, alors que celui de Ia Seconde a été plus immédiat. Le 
contraste peut sexpliquer partiellement du fait de Ia difficulté de comparer les donnécs 
statistiques estimatives de 1910 avec les chiffres plus reels d'après Ia guerre. Mais parmi 
les autres facteurs ii faut inclure Ic stimulant a l'industrie qui a rCsulté de Ia plus grande 
demande de materiel durant Ia Seconde Guerre et Ia plus grande capacité de l'Ccononiie 
canadienne de faire face aux besoins de Ia production de defense. Par contre, les 
services armés ont exigé beaucoup plus d'une main-d'uvre canadienne moms nom-
breuse durant Ia Preniière Guerre mondiale. Entre les deux guerres, Ia moyenne de 
croissance du produit reel a atteint Ic chiffre record de plus de 9 p. 100 au cours de 
1926 a 1929 mais mCnie cette période a été temoin d'une certaine perturbation de 
l'activité industrielle par suite de l'atmosphère de prospérité de ces années-là. Puis vint 
Ia pCriode de stagnation des années 1930, Ia croissance forcée des industries de defense 
durant Ia Seconde Guerre mondiale, une pCriode de reconstruction et Ia crise de Corée 
qui a retardé Ic retour aux condinons relativement normales de paix jusqu'en 1953. 
C'est pour cette raison que l'on peut mieux se rendre conipte des changements de 
longue haleine dans l'iridustrie manufacturjére au Canada en comparant 1910 aux 
annCes 1926-1929 et a celles du milieu des annCes 1950. 

Valeur ajoutée, industries manufacturières canadiennes 
choisies, en pourcentage du total 

Detail 	 1910 	1926-1929 	1957 

I. 	Industries d'exploitation des ressources ................ 28.9 25.7 23.9 
a) Abments et boissons .................................. 9 2 7.8  6.2 
b) Froduits du bois (principalement te bois do construction). - 13.2 5.4 3.9 
c) Pates at papiers ........................................ 2.3 7.6 6.9  
d) Métaux non ferreux .................................... 3.1 2.8 4.6 
a) 	Produits chimiques primaires. .... . ...................... 0.1 1.1 1.4 
I) 	Minéraux non métalliques .............................. 1.0 0.9 0.9 

II. 	Industries secondaires traditionnelles .................. 56.0 53.5 46,5 
a) Textiles 

I) 	Vêtements ......................................... 8.6 5.2 3.6 
ii) 	Autres ..... 	........................................ 4.1 5.1 4.3 

b) Produits du fer et delacier ............................. 14.0 12.9 15,1 
c) Autres 	................................................ 29.3 29.3 23.5 

III. 	Industries secondaires plus récentes .................... 14.3 19.5 27.7 
a) Appareils eleCtriques ................................... 1 .6 3.3 5.8 
b) Matérial do transport ................................... 7.4 7.7 9.8 
c) Produits du pétrole at du charbon ....................... 1,8 2.3 5.5 
d) Produits chimiques ..................................... 2.9 3.4 4.8 
a) 	Caoutchouc ........................................... 0.6 2.8 1.8 

Comprend des industries comme celles du tabac. de Ia preparation des produits alimentaires 
(autres que celles rnentionnées sous I), de l'ameublement, des produits du papier. de I'Cdition, des 
produits du cuir, des minéraux non metalliques Ct des produits des mCtaux non ferreux. 

Les transformations de Ia fabrication au cours des 50 derniéres années sont plus 
faciles a dCceler si I'on considère trois genres d'activitC: articles directement relies 
aux ressources, industries secondaires traditionnelles et industries secondaires plus 
récentes. La baisse d'activité dans le premier groupe n'a pas été compensée par un essor 
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des industries secondaires traditionnelles, mais plutôt par le développement de nouvel-
les industries manufacturières. La plupart de ces derniêres réalisations comportent une 
technologie et des modèles de produits complexes et exigent souvent des programmes 
de production optimum. Le marché canadien ajustiflé un essor marqué non seulement 
de lumportance absolue mais aussi de l'importance relative de ces industries, tout 
particulièrcment depuis Ia un des années 1920. 

Aprés Ia Premiere Giierre mondiale, certaines industries de transformation ont 
donnC l'exemple, notammcnt celle de Ia pâte et du papier, mais toutes les plus récentes 
industries secondaires ont enregistré des gains marques: appareils électriques, produits 
du petrole et du charbon et produits chirniques. L'ensemble du materiel de transport 
cmpéche dc voir que le materiel roulant de chemin de fer cede Ia place aux voitures 
particulières et camions. La production de voitures de chemin de fer a diminuC de 
moitiC pendant Ia premiere décennic après Ia guerre, tandis que celle des voitures 
particulières a doubk,—changement qui se retlete au chapitre des produits du caout-
chouc. 

Parmi les textiles. I'industrie du vCtement a perdu de son importance relative alors que 
les textiles industriels ont augmenté. Cependant, a part les industries des pates et papiers 
et de l'autornobile, les annCes 1920 n'ont marqué que les debuts des industries modernes 
de fabrication les plus dynamiques au Canada. Cest a Ia fin des années 1920 qu'a 
commence Ia fonte de divers mCtaux non ferreux et que se sont implantées les industries 
des appareils électriques et des produits chimiques. Lcs machines a layer, cuisinières 
électriques, réfrigCrateurs et radios ont commence a se fabriquer Ct a se vendre durant 
les annCes 1920. [lien que les produits chimiqucs nés de Ia production d'explosifs 
durant Ia Premiere Guerre mondiale aient été bien établis, les savons, peintures et 
produits pharmaccutiques faisaient leur apparition a Ia fin des années 1920. Les 
annCes 1930 ont été tCrnoins du dCveloppement de Ia production de mCtaux non ferreux, 
activée par Ia presence d'or dans des minerals de mCtaux communs au moment ot, a 
cause des traditions monCtaires, For était au nombre des rares produits dont les prix 
demeuraient stables. 

Entre les années 1920 et Ia pCriode qui a suivi Ia Seconde Guerre mondiale, trois 
changements ont cu des repercussions importantes sur Ia fabrication: Ia dCcouverte de 
vastes gisements de minCraux. notainment Ic mineral de fer et Ic pCtrole; l'encourage-
ment accordC a Ia fabrication de produits mCtalliques et a Ia technologie industrielle 
durant Ia guerre; et l'essor du marchC intCrieur canadien. Grace au premier de ces 
changements, les industries primaires du fer et de I'acier et celle du pétrole se trouvaient 
a proxirnité d'irnportants approvisionnements de matières premieres. Ce changement 
et La nature des besoins suscités par Ia guerre fIrent naitre de nouvclles activitCs in-
dustrielles comnie le complexe pCtrochimique a Sarnia. Sous Ia poussée des contrats 
du temps de guerre et des besoins de Ia defense après Ia guerre, les industries de l'aéro-
nautiquc, des machines-outils, des produits Clectriques et electroniques, de méme que 
des produits chimiques, prirent de I'expansion. Plus tard, et jusqu'en 1953, les condi-
tions sont demeurCes favorables grace aux besoins de Ia reconstruction, au renouvelle-
ment des contrats de defense après Ic déclenchement des hostilitCs en CorCe et au retour 
tardif aux conditions de concurrence du temps de paix dans le domaine du commerce 
international. Durant La période d'essor de 1953 a 1957, I'industrie canadienne a de 
nouveau eu a soutenir Ia concurrence des Et.ats-Unis et, pour Ia premiere fois depuis les 
dernières annCes 1920, est revenue a Ia prospéritC normale du temps de paix. 
L'ãge de Ia maturité et des occasions depuis 1953—Une coniparaison de l'activité 
manufacturière du milieu des années 1950 a celle des derniCres années 1920 laisse voir 
que I'industrie secondaire a marché de pair avec le vaste essor des industries d'exploita-
tion des ressources après Ia guerre, et que les plus nouvelles industries de fabrication, 
oü l'irnportance de I'entreprise et de I'usine joue un grand rOle, ont fait des progrès 
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notih!es dii pojiti dc tie tie cur position rcLttie. L essor tie LI tabricaitoti dapi'es-
guerre semblerait attrihuable en premier lieu it Ia forte augmentation du marché 
intërieur canadien. Au milieu des annécs 1950, I'Ontario et Ic Québec comptaient une 
population dc 10 millions, marché considerable øü les industries en voie de développe-
ment pouvaient vendre une vaste partie de leur production. L'expansion manufac-
turiCrc ne dépendait plus de l'accès aux marches du Commonwealth qui avait en-
courage l'Ctablissernent de bon nombre de fihiales amCricaines au Canada pendant les 
annCcs 1920et 1930. 

Cependant. l'industrie rnttnufacturière n'est pas encore en mesurc de tirer pleinement 
parti de ses possibilites. D'une facon gCnérale. II Iui reste deux problémes a rCsoudre. 
lls ont trait aux deux principaux groupes d'industries.—celles qui transforment les 
ressources naturelles et ccllcs qui sont plutôt orientécs vers les marches et vets Ia 
technologie. Les premieres ont ete en mesure de transformer des ressources typique-
ment canadiennes en produits serni-ouvrCs, mais cUes n'orlt Pu accroitre Ic degré de 
transformation a cause des tarifs Ctrangers qui rendent impossible Fexportation de 
produits hautement ouvrCs. Certains pays interdisent ou restreignent rigoureusement 
'importation de farine et de Poisson Cfl consere ou niCnic de poisson congelC. bien 

qu'ils niniposent pcu ou pas tie droits sur les produits naturels. Parmi les produits de la 
pâte ci du papier. seuls Ia pâte ci Ic papier journal s'exportent facilenient. Les mCtaux 
non lrreux hautement ousrCs ont aussi a surmonter des obstacles commerciaux. 

Le Canada ne serait pas nCcessairement en niesure d'approvisionner de Ia facon Ia 
plus rentable les marches du mondc en produits très ouvrCs, méme en l'absence d'obs-
tacles cornnierciaux. Mais, lorsqu'unc fabrication plus poussCe a proxirnitC de Ia source 
des matiCres premiCres pcut rCduire les frais de transport ou Iorsque, par suite de 
salaires infCricurs, les fabricants canadiens bénCficieraient d'un avantage sur leurs 
concurrents amCricains. if faut s'attendre a une plus t'orte proportion de Ia fabrication 
domestiquc. Lorsque Ic marchC canadien nc sutilt pas a absorber unc partie consi-
dCrable de produits spécialisCs. il  pourrait encore étre plus avantageux que l'industrie 

L'INDUSTRIE MANUFACTURIERE 	 185 



soit prés du centre du marche. coninie, par exemple. pour quelques produits de métaux 
non ferreux et certains produits du papier moms employés. Dans l'enscmblc, on prévoit 
que l'abolition des obstacles alt commerce extéricur aurait pour résultat de susciter des 
secteurs de fabrication plus rationnels et plus vastes dans les industries secondaires qui 
eniploient des matières premieres canadiennes. 

L'autrc prohlènie concerne avant tout. mais non pas exelusivement, les industries qui 
ne dependent pas surtout des ressources naturelles du Canada. Ces industries ont 
desseri en grande partie Ic marché intCrieur. bicri qu'ellcs aient aussi approvisionnC Ics 
marches du Conirnonwealth qui leur Ctaient accessibles grace au regime de Ia prCfCrence 
tarifaire accordCc par certaines parties du Comnionscalth. Alors que cette prCfCrence 
revCtait itne plus grande importance avant Ia Seconde Guerre niondialc, lessor du 
marchC canadien et Ia fermeture du marchC australien et dautres marches a certains des 
produits que Ic Canada leur exportait entre les deux guerres, signifient qu'aujourdhui 
seule Ia Grande-Bretagne est assci largement accessible aux produits ou rés du Canada. 

Lindustrie manufacturiCre canadicnnc s'est dCveloppee dune facon gCnCrale grilce a 
Ia protection tarilaire qui remonte a Ia Politique natioiiale de 1879. II tie faudrait pas 
cependant considérer qu'une telle protection est indispensable i Ia surie de Ia fabrica-
tion au Canada, ni it rai dire qu'un secteur de fabrication considerable mais quciquc 
peu different n'aurait pu se déelopper en tout Ctat de cause. On a eu recours it Ia 
protection tarifaire alors que I'industric Ctuit heaucoup plus avancCe aux Etats-Unis 
qu'au Canada, it cause de Ia colonisation rapide de l'Oucst et dii stimulant artificiel 
fourni par Ia guerre civ ile. 

Le gouvernernent canadien n'a pas cherchC ii determiner s'il devait abandonner 
progressivement sa politique ile protection ni quand ii devrait Ic faire. Dc telles decisions 
it long tcrmc rccoivcnt rarernent une attention manifesie. A Ia place, cc sont les exigences 
des industries exploitant les ressources en viie de 'exportation qui ont graduellement 
affaibli Ia protection. Lagricuiture a rCussi it faire disparaitre complCtement les droits 
sur les machines agricoles et les engrais chimiques. Les industries de Ia pCche Ct des 
mines ont amenC les gou\ernenlents succcssifs it inclure darts Ic taril douanicr de 
nombreux articles visant l'<usage ultimca, cc qui permet aux fabricants de produits 
primaires et produits ouvrés connexes de ne PitS acquitter les droits sur les importations 
de niatiCres premiCres et d'outiilagc spCcialisCs qui ne peuent are obtenus qii'it des 
coüts et des prix plus ClevCs au Canada. Ce compromis a etC acceptC plus Itcilcment 
dans le cas de produits ouvrCs compliquCs dont Ic coUt de fabrication n'Ctait pas 
coneurrentiel sur les marches internationaux. Mais aujourd'hui. Iorsque tout porte it 
croire que les labricants canadiens peusent soutenir Ia concurrence sur Ic marehC 
international, si lon perniettait it ecrtains acheteurs canadiens (industries fondCes stir 
les rcssourccs) dobtenir des importations it bon marchC tandis que les autres dcv ralent 
payer plus cher les produuts fabriquCs au pays. celi aurait tout simplement pour effet de 
rCduire Ic niarchC disponible au Canada aux fahricants dont les produits doivent concur-
rencer les produits importCs. Si ces fabricants pouaient fournir d'unc Iacon efficace des 
produ its ouv rCs aux marches dii monde, il serait probablement beaucoup plus avantageux 
pour eux que Ic Canada renonce au rCginie demodC de Ia protection en Cchange de 
['abolition par les Etats-tJnis et d'autres pays des droits sur des produits semblables. 

Durant Ia dcrnière dCcennie dii premier siècle de Ia ConfCdCration canadienne, on a 
senti it hon nombre d'indices tin nouvel essor oil un essor possible de Ia concurrence 
dans Ic secteur nianufacturier. Lorsque Ies fabricants canadiens eurent de nouveau it 
subir ]a forte concurrence des Etats-Unis au milieu des annCes 1950, hon nombrc 
dentre eux y ont trouvC tine nouvelle preuve qu'iI leur Clait absolument impossible de 
rivaliser aec les fabricants amCricains. Aussi.jusqu'it 1961. hien que Ic dollar canadien 
fit prime, bon nombre d'entre eux craignaient de ne pouvoir soutenir Ia concurrence 
CtrangCre, qui Ctait accentuCe par Ic retour des produits europCens sur Ic niarchC et par 
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des événements exceptionnels comme l'arrivée des automobiles européennes. Un coup 
d'ftil rétrospectif sur Ia situation permet de constater que Ia majoration du dollar 
canadien pendant cette période, méme si elle ne constituait pas un moyen approprié 
d'améliorer La fabrication, réduisait effectivement d'environ 10 p. 100 Ia protection 
tarifaire accordée aux producteurs canadiens et encourageait ainsi Ia reduction des 
coüts et une meilleure administration. Maiheureusement, elle faisait aussi monter les 
prix a l'exportation des produits canadiens et, partant, empéchait l'expansion des 
exportations comme moyen d'en arriver a une fabrication plus special isée et plus efficace. 

Néanmoins, bon nombre d'industries ont raffermi leur position. Le succès le plus 
notable a eu lieu dans le fer et I'acicr primaires, oi Ic Canada a passé d'un excédent net 
d'importation a un quasi-equilibre de son commerce; les prix canadiens ont égalisé les 
prix américains ou leur ont etC inférieurs. Le pays a continue d'importer les produits 
laminés les plus spécialisés mais it produit maintenant une gamme considerable des 
profIles plats et carrCs les plus employés A des prix qui rivalisent entièrement avec ceux 
des Etats-Unis et ii peut, dans certains cas, les exporter en dépit des droits a payer. Bien 
qu'iI ne se soit pas produit de changernents aussi frappants dans d'autres industries, 
bon nombre d'entre elles ont amClioré Icur situation concurrentielle. Les industries 
textiles se sont modernisées, les plus importantes sociétés spCcialisCes devenant plus 
stables tandis que quelques-unes des plus petites cessaient de fonctionner. 

L'amCliorat ion génCrale de Ia demande, a mesure que les industries de transformation 
des ressources et d'autres industries manufacturiCres prenaient de l'essor, et des 
occasions particulières d'exportation ont contribuC a Ia croissance des industries de 
biens destinCs surtout a l'atimentation d'autres industries, dont les machines et équipe-
ment et les produits chimiques industriels. Certains secteurs ont bénéficié des reductions 
tarifaires a l'étranger. Dans les secteurs oii le droit de douane canadien n'était pas trés 
Clevé et Ic marché canadien ne justiflait pas une base de production efficace, on s'est 
appliqué a exporter des produits spécialisés, tels que certains produits pétrochimiques 
de base. Mais pour plusieurs autres biens de production, ce genre d'expansion a etC 
impossible a cause de Ia difficultC d'accès aux marches des Etats-Unis et ailleurs. 

Dans le cas des biens de consommation durables, comme Les automobiles Ct les 
appareils Clectriques, on trouve plusieurs producteurs pour chaque genre d'articics, 
dont de nombreuses filiales d'importantes sociétés étrangères (tout spécialement des 
Etats-Unis). Le tarif canadien a permis a chacun de procéder a des modes de montage 
plutOt diversifies de méme qu'à Ia production de certains élCments. Ces producteurs se 
sont montrés peu enclins a rationaliser leur position en choisissant de fabriquer en plus 
fortes quantités des produits plus spécialisés. Apparemment, cela est do au moms dans 
une certaine mesure au désir des producteurs de garder une partie relative du marché 
canadien qui refléte dans certains cas Ia facon dont leurs sociétés méres arnéricaines se 
partagent Ic marché amCricain. II est evident que cette composition de lindustrie 
depend du tarifcanadien qui permet a des sociétés particuliCres d'obtenir un rendement 
convenable d'usines relativement petites. Cette mérne production diversifiée et a faible 
Cchelle, justifle difilcilement les investissements fixes dans des installations de recherche 
et de novation pour niettre au point des produits typiquement canadiens. 

On a accordé beaucoup d'attention a Ia solution de ce problème. On reconnait de 
plus en plus que, Ctant donné tout particul lCrement Ic nombre de sociétés déjà sol idement 
Ctablies au Canada, Ic moyen Le plus efficace d'arriver a soutenir La concurrence inter-
nationale dans Ic domaine de Ia fabrication serait peut-étre d'abolir Les obstacles au 
commerce international qui empéchent les manufacturiers canadiens de fabriquer en 
fortes quantitCs des produits plus spécialisés. Mais quel genre d'entente provisoire 
faudrait-il pour assurer une integration plus efficace de Ia fabrication canadienne dans 
l'économie mondiale. On pretend parfois que, étant donné que les Américains sont les 
propriétaires d'un grand nombre de sociétés, II serait difficile de développer des exporta- 
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tions dcs filiaies canadiennes vers ies Etats-Unis. Mais on hésite a soutenir i'opinion 
que les sociétés méres s'opposeraient a une teile integration ou adaptation de leurs 
operat ions canadicnnes si cites pouvaient par là en arriver a une plus grandc efficacité 
Ct maintenir Ic niveau de leurs reccttes sur les placements dans leurs liliales. Dans Ic cas 
des industries ou des genres de produits dont les exportations nont pas etC assujetties a 
des tarils considCrables, maintes sociCtCs dobédicnce CtrangCre ont déjà prolitC des 
occasions qui s'offraicnt. A tout CvCnernent, comme l'industric automobile l'a dëniontrC, 
it est possible de trouver les moyens d'encourager Ics sociCtCs a choisir Ic genre de 
spécialisation et d'exportation rcquis. Dalis Ic cas de l'autoniobile, on a, pour diverses 
raisons, adoptC Ia méthode plutôt directe d'un accord particulier entre ie gouvernenlent 
du Canada et les labricants. 

La mCthode ne scrait pus néces.sairement appropriCe dans Ic cas dc Ia plupart des 
autres industries. Si une ou plusieurs sociCtCs importantes de propriéte canadienne font 
affaires dans un secteur industriel Ct voulaicnt se lancer dans l'exportation, ii faudrait 
probabiernent une pCriode dc transition pendant laquelle cues pourraient mcttre au 
point leurs installations de distribution sur Ic marché d'exportation. Cela les rnettrait 
sur un pied d'égalite avec les fihiales CtrangCres qui, grace a Ia societe mere, possCdent 
souvent Ic réseau de distribution necessaire sur Ic marchC intCricur de Ia sociCte mere. 

Un tel argument s'applique a Ia recherche et au dCveloppernent des produits. La 
sociétC canadienne, de mCrne que Ia fihiale d'une sociétC etrangCre, aurait une meilleure 
occasion d'aménager des installations de recherche spCcialisCes si Ic produit qu'elles 
mcttraient au point pouvait Ctre vendu sur un marché susceptible de s'Ctendre au-delà 
du Canada. Etant donné Ics avantages que possCderait une sociCtC internationale Ctablie, 
en mesure dc fournir les connaissances techniques et de partager ses installations de 
recherche, les sociCtCs qui auraient toujours conipté sur Ic marchC intCrieur auraient 
besoin de quclquc aide pour soutenir Ia concurrence dans Ic doniainc de Ia recherche 
et de Ia mise au point. 

Problèmes de transition 
II est evident quc I'industrie manufacturiCre canadienne devra rCsoudre bon nombre de 
problCmes de transition lorsqu'clle s'apprCtcra a profiter cntiCrement de toutes les 
occasions qui lui sont offertes pour en arriver a une production efficace au cours de 
cette dixième décennie dc Ia ConfCdération canadienne. Des politiqucs de rajusternent 
ingénieuscs sont en voie d'être mises au point, mais leurs repercussions dépendront 
dans une large mesure des politiques cornmcrciates adoptCcs simultanément. Si les 
politiques de rajustenient perniettent a l'Cconomie canadicnne de s'adapter aux occa-
sions offertes par un meilIeuI accés aux marches du monde, les Canadiens peuvent done 
We convaincus que leurs industries ont subi i'Cpreuve de Ia concurrence Ct qu'ils 
contrihucnt ainsi au bicn-Ctre Cconomiquc du Canada. Si, par contrc, on adopte des 
politiques de rajustement ou de rationalisation de lindustric nianufacturiCre cana-
dienne sans tenir comptc de tels critCres dc concurrence internationale, dIes ne serviront 
qu'à varier Ia forme et peut-Ctre Ic degré des subventions que presuppose un régime de 
protection géneralement accordé a un secteur industriel jeunc ou adolescent. II Sc pose 
une question très importante, a savoir Si dans un monde de vastes blocs de libre-
Cchange, comme les Etats-Unis, Ia C.E.E. et I'A.E.L.E., Ic Canada pourrait soutenir 
Ia concurrence dans Ic doniainc de Ia fabrication a l'intCrieur d'unc economic protégée 
qui dCpendrait prcsque exclusivement d'un marchC de 20 ou de 30 millions de per-
sonnes. Au cours des premieres annCes du deuxièmc centenaire de Ia ConfCdCration 
canadienne, les industries pourront bénCficier dans Ic domaine de Ia fabrication de 
toutes les possibitités découlant des conditions économiques de 1967. 

(H. E. ENGLISH) 
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A mi-chernin entre la c6te de list Ct celle ile l'Ouest, Ic Manitoba cst tin point de 
jonction important des rscaux fcrroviaires ci aericns. Lors du reccnsement de 1961. Ia 

zone métropolitainc comptait un muller de manufactures. 

Construction et investissements 
Dans Ic domaine de Ia construction, l'activité et Ic rendement se ntanifeslent dans tous 
Ics secteurs de Ieconomie,—maisons, voirie, fabriques, ateliers dc reparations, burcaux et 
magasins,—ainsi que dans Ic transport aerien, maritime ou ferroviaire, les Ccoles, les 
hOpitaux et autrcs institutions. Tous les services de distribution du gaz, de l'electricité, 
de I'eau et des Cgouls connexes sont integrCs au rendement de Ia construction. 

En 1965, une moyenne d'environ 600,000 personnes travaillaient a l'érection de tels 
ouvrages, sans tenir comple de l'emploi a Ia fabrication de machinerie et d'Cquipement 
destinCs aux ouvrages terminCs. Les dCpenses moyennes dans Ic seul domaine des 
constructions nouvelles cornptèrent pour 15 p.  100 du Produit national brut pendant 
les deux dCcennics, 1943 a 1963. 

Plusieurs facteurs ou forces influencant Ics conditions économiques ou les perspec-
tives du commerce et du marché se traduisent tot ou tard par des variations au niveau 
de l'activitC de Ia construction. Le niveau gCnCral de Ia construction, ainsi que les 
changements dans Ia structure régionale ou industrielle, ont une grande portée. Des 
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changements importants dans l'un ou l'autre de ces domaines peuvent influer sur le 
mode de vie de plusieurs milliers de travailleurs, non seulement ceux employés dans Ia 
construction et les industries connexes, mais aussi ceux employés dans plusieurs autres 
industries et services qui dependent de la construction pour se developper, se moderniser 
et s'entretenir. En raison de l'effet marqué des variations du rythme de Ia construction 
sur le niveau général de l'activité économique, le rendement de Ia construction est 
étroitement surveillé. 

1867-1897 
Dans Ia période suivant Ia Confédération, l'activité fut concentrée sur l'aménagement 
des moyens de transport, particulièrement sur l'expansion des réseaux de chemins de 
fer dont quelques-uns avaient éte commences avant Ia Confédération. 
Les canaux—Avant 1867, l'anienagement du réseau des canaux au Canada était, en 
partie, le résultat d'un défi lance par les Etats-Unis qui ont marqué Ic debut de leur 
réseau avec l'ouverture du canal Erie en 1825. La réponse du Haut-Canada fut de 
construire le canal Lachine en 1825 et le canal Welland en 1829, mais tous deux etalent 
trop peu profonds pour être efficaces. Après l'union du Haut- et du Bas-Canada en 1841, 
une nouvelle activité fut exercée et Ic réseau fut grandement amélioré, mais Vouest des 
Etats-Unis ne répondit pas aux espérances fondées sur son commerce, et pour plusieurs 
années peu d'améliorations furent apportées. Toutefois, après 1867, le nouveau 
gouvernement fédCral devint responsable de la continuation de ces projets et, en 1870, 
institua une Commission royale pour determiner si les canaux étaient efficaces et s'il 
Ctait desirable d'en construire d'autres. La Commission publia un rapport majoritaire 
en 1871. II s'ensuivit que les canaux du Saint-Laurent furent élargis et approfondis et 
de nouveaux canaux furent construits aux rapides Lachine, a Soulanges et it Cornwall. 
On apporta aussi de grandes ameliorations au canal Welland, et un nouveau canal, Ic 
plus gros de l'epoque au Canada, fut aménagC a Sault Sainte-Marie. Les trois canaux 
du cours inférieur de 1'Outaouais furent aussi Clargis. 
Chemins de fer—Toutefois, Ia construction des nouveaux canaux n'apporta pas au 
commerce les avantages espérCs et les colonies d'Amérique du Nord se tournèrent vers 
Ia construction ferroviaire. Plusieurs petits réseaux étaient Ctablis avant 1867 et dans 
les 20 années suivantes, l'émission prolifique de chartes de chemins dc fer au Canada 
entraina Ia construction de prés de 100 lignes séparees de chemin de fer, dont certaines 
filiales des grandes compagnies. Deux caractéristiques principales de l'amenagement des 
chemins de fer avant Ia Confederation furent leur dépendance du capital anglais et le 
plan continental, c.-à-d. l'idCe que tout chemin de fer construit dans les colonies 
britanniques de l'Amérique du Nord devrait desservir tout le continent et non seulement 
sa propre region. Après 1867, le contrôle passa graduellenient des mains des Anglais a 
celles des Canadiens et I'idée d'une économie continentale fut remplacee par celle d'une 
économie nationale, selon Ia philosophie généralisee de Ia Politique nationa1e. 
Jusqu'en 1867, Ia construction de 2,500 milles de voles ferrées en Amérique du Nord 
britannique avait exigé Ia dépense de quelque 155 millions de dollars. Vers 1881, les 
lignes atteignaient environ 7,400 mules, et vers Ia fin du siècle, prés de 18,000 milles. 
Ainsi, dans les 30 ans aprés Ia Confédération, environ 15,000 milles de chemins de fer 
furent mis en service. Les deux plus importantes Iignes construites durant cette 
période furent Ic Pacifique-Canadien et I'Jntercolonial. De plus, le Grand-Tronc 
aménagea un important réseau dans Ia province d'Ontario. 

On peut décrire I'huercolonial comme le premier chemin de fer véritablement 
((politique)) au Canada. 11 était partie mtégrante de Ia Confédération aux yeux des 

•Voir page 208. 
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La I.thrittin dc maisons transportables, comme cite se pratique dans eel atelier de 
liuctouche (N.-B.), accéiCre Ia construction en chantier. 

provinces du Nouveau-Brunswick et de Ia Nouvelle-cosse qui insistérent pour que 
cela íüt consigné par écrit, parmi les conditions de l'Union, dans I'Acte de l'Arnérique 
du Nord britannique. Les négociations visant Ia construction débutèrent en 1850 et se 
continuèrent par intervalles jusqu'à Ia ratification finale en 1867. Indépendamment du 
trace, le principal débat porta sur Ia question de savoir si cc serait un système de 
chemins de fer privC ou public. La question fut finalernent réglée en 1874 lorsque le 
chernin de fer fu place sous Ia rCgie dii ministére des Travaux publics. Le trace, sur 
une distance de 562 niilles depuis Halifax jusqu'à Rivière-du-Loup fut prolongC plus 
tard de 275 millcs jusqu'à Montréal et achevé en 1879. 

Le Pacilique-Canadien, conime l'Inlercolonial, fut un cheniin de fer politique> au 
sens qu'il rCpondait a une promesse faite a Ia Colombie-Britannique a son entrée dans 
Ia ConfédCration. La demande n'était pas sans logique car, sans moyens directs de 
communication, la Colombie-Britannique n'avait rien a gagner de l'Vnion. D'autres 
considerations furent de sauver les plumes de I'Ouest de l'influence anléricaine et 
d'ouvrir l'Ouest a de nouveaux colons canadiens. Scion les termes de I'cntentc de 1870. 
Ic gouvernernent fédCral s'Ctait engage a commencer les travaux projetCs en deux ans et 
a les achever en dix ans. Les nCgociations pour Ic contrat furent complexes et confuses, 
deux compagnics se disputant Ia propriétC dc Ia ligne. Les compagnies rivales repré-
sentaient Ic capital arnCricain contre le capital canadien, et les intCréts conirnerciaux de 
Montréal contre ceux de Toronto. Les premieres nCgociations ayant échouC, une 
nouvelle charte fut accordée en février 1873 a une nouvelle conipagnie appelCe Corn-
pagnie des chemins de fer du Pacifique-Canadien. Cette compagnie connut plusicurs 
crises financières y compris Ic <Scandale du Pacifique>> en 1873 qui fit renverser Ic 
gouvernernent conservateur de sir John A. Macdonald. Entre 1873 et 1879, peu de 
progrCs furent accornplis et Ia Colornbie-Britannique menacait de se retirer de Ia 
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Confederation. Avec Ic retour au poiRoir dc sir John A. Macdonald en 1878, Ia 
Compagnie du Pacifique-Canadien fut réorganisée sous Ia dynamique conduite de 
W. C. Van Home comnie directeur général, ce qui arnena l'achèvement de Ia ligne en 
octobre 1885. De Montréal a Port Moody, Ia ligne a parcouru 2,893 mules. 

Chemins de fer électriques—Probablenient a cause de Ia construction ferroviaire, I'aniéli-
oration des routes et des rues, qui relevaient des gouvcrncnicnts provinciaux et munici-
paux, a recu peu d'attention. A cette Cpoque. toutefois. Ic chemin de Icr Clectrique fut 
introduit au Canada. Le premier s'est établi a St. Catharines (Ont.) en 1887, suivi par 
d'autres a Vancouver, Ottawa, Montréal et Toronto. Ces chemins de fer Clectriques 
furent bientôt prolongés dans les banlieues des villcs comme rnoyen commode de 
transport. Vers 1893, ces lignes étaient longues de 256 mules. 

Des données suffisantes pour indiquer Ic genre ou Ia valeur de toute Ia construction 
entre 1867 et 1897 ne sont pas disponibles. Toutefois, Ia population était passée de 
3,500,000 a plus de 5 millions en 30 ans et on estime qu'en plus des projets mentionnés, 
environ 500,000 logements furent construits dont plusieurs dans les regions rurales, au 
cours de cette période. 

1898-1 918 
Cette pCriode commence rCellement avec Ia victoire Clectorale du gouvernement liberal 
sous Ia direction de sir Wilfrid Laurier. Le mot d'ordre de sir Wilfrid Laurier ole 
vingtième siècle appartient au Canadaa, devait caractCriser cette période. Ce fut l'Cpoque 
oU l'on encouragea l'immigration stir une grandc échelle a niesure que l'Ouest s'ouvrait 
et que les mines et autres richesses naturelles Ctaicnt cxploitCes. La main-d'auvre, 
l'équipcmcnt et Ic capital Ctaient les besoins essentiels. Le problèmc de Ia main-d'ouvre 
fut rCsolu par une politique de porte ouverte a l'immigration et consCqucmmcnt, durant 
ces vingt ans, plus de 3 millions d'irnmigrants vinrent au Canada et La population passa 
d'environ 5 millions a 8 millions. Lc capital requis pour financer une telle expansion 
aurait pu être obtenu au pays, niais trés lentement. Toutefois, un Clement important de 
Ia croissance rapide fut Ia facilitC dernprunter a l'étranger. Une augmentation marquee 
de l'investissement cut lieu avant La gucrrc de 1914. Ct Von évalua que de 4,500 millions 
a 5 milliards de dollars furent investis cii biens de production au cours de Ia période 
1900-19 14, une bonne part dans Ia derniCre partie de cette pCriode. Pendant Ia guerre 
de 19 14-1918, Ia construction en génCral fut a Ia baisse, saul en cc qui concerne Ics 
usines de munitions. 

Dc 1900 a 1914, Ies investissements s'étendaient sur toute une ganime d'industries et 
d'activitCs, niais its Ctaient visiblemcnt dirigCs vers Ia misc en valeur poussCe des trans-
ports (chemins de fer, canaux et ports), car its Ctaient essentiels a I'accroissement du 
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commerce intéricur et extérieur. L'ouverture de I'Ouest canadien comme importante 
region agricole imptiqua des forts investissements dans Ia construction, aussi bien que 
pour Ic bitaiI Ct I'équipement. Au Canada central, le dCveloppement de I'ënergie hydro-
electriquc pour les marches extCricur et intCrieur ainsi que le debut de lindustrie de Ia 
pate et du papier demandaient des mises de fonds considCrables pour construire les 
installations nCcessaires. 

Comme dans Ia periode antCrieure (1867-1897). Ia plus grande partie des investisse-
ments importants dans les moyens de transports entre 1900 et 1914, furcnt affectCs a 
l'cxpansion des rCseaux ferroviaircs existants et a Ia construction de nouvelles lignes. 
Les deux derniers rCseaux importants de chemins dc fer aménagCs au Canada furent Ic 
rCsultat de Ia politique du parti liberal. Le Pacifique-Canadien, qul a relié Montréal au 
littoral dc l'Ouest vers 1885, avait un quasi-monopole dans I'Ouest afin de protCger 
leurs investissements au tout debut de leur misc en service. Ccci souleva des protesta-
tions de Ia part des cultivateurs de I'Ouest et, avec I'ouverture de I'Ouest a Ia colonisa-
tion et Ic boom du blé, Ic gouvernenient liberal tenta de remédier a Ia situation en 
permettant Ia construction de deux nouvelles lignes transcontinentales. 

La premiere des lignes fut Ic ('anadia': Northern Railway Company, entreprise privCe 
dirigCe par MM. Mackenzie et Mann. La ('anadian Northern dCbuta en tant que ligne 
locale au Manitoba en 1896, mais en 1915 elIe possédait 9,362 mules de rails s'étendant 
de Québec a Vancouver. La deuxiCnic (Ct dernière) ligne, la National Transcontine,,pal, 
fut Ic rCsultat de pressionsexercCcs parl'Estet par l'Ouest. Le Nouveau-Brunswick et Ic 
Québec réclaniaicnt un service ferroviaire plus Ctendu au sein de leur territoire et Ic 
gouvernement liberal rCpondit en intCgrant les demandes dans un vaste rCseau transconi 
nental. Une ligne devait Ctre construite par Ic gouvernement entre Moncton (N-B.) et 
Winnipeg ( Man.), soit une distance de 1,810 milles, (Ia ?'ia:iona/ Transcontinental), et 

ensuite louCe au Grand-Tronc Pacitique, tiliale des Chcmins de icr du Grand-Tronc. 
Cette derniCrc compagnie devait transformer Ic Grand-Tronc Pacifique en cheniin dc icr 
transcontinental en construisant une ligne de Winnipeg Prince-Rupert. via Edmonton, 
soit une distance totale de 1,964 mules. Les deux troricons de cette ligne furent terminCs 
en 1914, mais Ic coüt Cnorme du troncon de Ia National Transcontinental construit par 
Ic gouvernement empéchait le Grand-Tronc Pacifique d'accepter Ic bail du gouverne-
ment parce qucllc Clait elle-mCme au bord de Ia faillite. La Canadian Northern et les 
deux troncons de Ia National Transco,llinenlal furent construits a une époque oü les 

L'essor extraordinairc de la construction 
dans chacunc des provinces canadienncs est 

symbolisé par cette poutre massive. 
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prix augmentaient. 1e déclenchement de Ia guerre en 1914 a mis fin a Ia vague de 
prospérité dans I'Ouest, et les ressources financières des deux sociátës furent trop 
faibles pour supporter Ic réseau étendu. 

En 1916, Ia construction des chemins de fer au Canada était devenue un probléme 
tellement compliqué, surtout a l'égard des méthodes de financement de nouelIes lignes, 
que Ic gouvernement fédéral institua une Commission royale d'cnquéte pour étudicr Ia 
question. Le Rapport révéla qu'au 30 juin 1916, les six principales cornpagnies de 
chemin de fer avaient un total de 25.398 mules de rails ct d'une valeur comptable de 
près de 2 milliards de dollars. Pour la Construction de ces voies ierrëes. Ic gouvernernent 
fédéral avait dépensé directement ou indirectement quelque 970 millions de dollars. 
Les intéréts de Ia Ca,zac/ian iVors/u'rn. de Ia Natiwic,! Tran.sconiinemal et do Grand-Tronc 
furent fusionnés pour former Ic réscau des Chcniins de fer Nationaux dii Canada. en 
1923. 

Des ameliorations continuérent a Ctrc faites aux voies niaritinics intérieures du Canada 
et aux ports de mer en eaux profondes. Tous les droits de passage dans les canaux du 
Canada furent abolis en 1903. Dc 1901 a 1918, l'invcstissement total dans les canaux fut 
de S47,700,000, et de $158,400,000 pour les ports et les travaux lluviaux. 

La voirie—Dans cette pCriode, conime dans Ia precédente, Ia construction des routes ne 
fut pas considéree comme prioritaire. Les routes Ctaient construites et entretenues soit 
par les cantons. soit par des compagnies a pCagc. On usa considCrablement du système 
de corvCcs et Ic coat de l'amcnagemcnt, en sus de celui des corvCes, Ctait dCfrayC par des 
subventions provincialcs. AprCs Ia ruCe vers l'or de 1896 at.1 Yukon. Ic gouvernement 
fédéral fut directement impliquC dans Ia construction de routes dans le Yukon oü 
ii construisit plus de 500 milles de bonnes routes a chariot, y compris Ia route principale 
entre Whitehorse et Dawson. A mesure que les automobiles devinrent plus nom-
breuses, les gouverncments provinciaux furent obliges de réparer et d'entretenir les 
vieilles routes comme d'en construire des nouvelles. Les preniiCres routes a revCtement 
rigide (dont celle de Toronto-Hamilton) furent construites au Canada après 1914. 
Entre 1901 et 1918, linvestissemcnt total en routes et ponts provinciaux lot de 
$66,400,000. 

Bien qu'on ne dispose pas de donnCes completes pour ccttc pCriode, on estinie 
qu'entre 1898 et 1918 Ic gouvernement fédCral a investi $533,800,000 en nouvelles 

Le réseau rouhuer dii Canada est dune duversité 
extrêmc,—depuis lesautorotitesurbziiiiescmbouteiii6es 
jusqu'aux petits chernins ruraux isoks. En 1965. plus 
d'un milliard de dollars ont utC consacrés a Is voirie 
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constructions dont $244,600,000 consacrés aux chemins defer, $214,800,000 aux divers 
autres moyens de transport, et $74,700,000 aux edifices et autres ouvrages. Les chiffres 
pour les gouvernements provinciaux ne remontent qu'à Ia période 1901-1918 et 
indiquent un investissement de $131,700,000 en nouvelles constructions. On estime 
aussi que de 1898 a 1918 Un peu plus de 900,000 logements furent construits. 

191 9-1 945 
Les annCes 1919 a 1945 représentent probablement Ia période Ia plus complexe de 
l'évolution Cconomique du Canada. Comme dans les périodes précédentes, des forces 
extCrieures furent en grande partie responsables de 1orientation du développement. Au 
debut des arinées 1920, oü I'Cconomie de temps de guerre cédait Ia place a celle du 
temps de paix, le pays connut uric faible recession, suivie d'une période iriégalCe de 
prospéritC économique de 1922 a 1929. Puis, a Ia fin de 1929, le marché international 
s'écroula et ainsi commença Ia période de crise économique Ia plus longue de Ihistoire 
de Ia nation. Cette crise s'apaisa finalement avec le déclenchement de Ia Seconde Guerre 
mondiale en 1939. 

Lorsque Ia PremiCre Guerre mondiale se termina et que I'armistice fut signC en 
novembre 1918, on craignait une crise imminente. En consequence, le gouvernement 
fédéral inaugura un programme de construction de navires afin de fournir de I'emploi 
aux militaires revenant au pays et a ceux que Ia fermeture des usines de munitions avait 
laissés sans emploi. Lorsque Ia crise se produisit en 1921, les programmes provinciaux 
de construction routiêre contribuCrent aussi a crCer des emplois additionnels. 

L'économie reprenant son essor aprés 1922, la construction en général s'activa 
rapidement pour reprendre l'arriérC resultant de Ia suspension de plusieurs projets de 
construction durant Ia guerre de 1914-1918. L'apogée de cc nouveau cycle fut atteint 
en 1929 lorsque, pour l'année en cours, Ia valeur de Ia construction (en prix de 1949) 
atteignit environ 2 milliards de dollars. La vulnCrabilité de Ia construction a Ia recession 
et a Ia crise économique se révéla vivement dans Ia période qui suivit. En 1933, Ia valeur 
totale de Ia construction pour l'annCe en cours (en prix de 1949) était tombée a 900 
millions de dollars, moms de Ia moitiC du niveau atteint en 1929. L'industrie a regagné 
du terrain entre 1933 et 1939, mais Ic niveau de 1929 n'a été atteint qu'en 1943. 

Le besoin pressant de Ia Premiere Guerre mondiale fut d'hommes; dans Ia Seconde, 
cc fut de machines. Pour construire ces machines, plusieurs centaines de nouvelles 
usines durent Ctre construites et des quantités énormes de materiel nouveau fabriqué. 
Aprés la ruée initiale, et les niveaux élevés de Ia construction en 1942 et 1943, I'activité 
de I'industrie se réduisit en 1944 et 1945 alors que plus de travailleurs furent intégrés 
dans les forces armées et dans Ia production du materiel de guerre. Pour diminuer Ia 
crise du Iogement dans certaines regions, Ic gouverncment fédCral institua Ia Wartime 
Housing Li,nized, société de Ia Couronne, et Ia chargea de voir a loger les ouvriers de 
guerre et leurs families. 

L'epoque de l'activité fiévreuse dans Ia construction ferroviaire, qui avait duré un 
demi-siècle, se termina vera 1919. Elle fut suivie d'une époque de consolidation, et les 
voies ainsi que Ic materiel inutiles furent abandonnés. Cette époque nouvelle fut 
rehaussée par lavènement des chemins de fer Clectriques qui atteignit son sommet en 
1925 puis déclina constamment. Les chemins de fer électriques avaient eté construits 
alors que les conditions des routes étaient pauvres et avant Ia production en masse de 
l'automobile. L'augmentation de Ia circulation automobile nécessita l'amélioration des 
routes et crCa une sérieuse concurrence aux chemins de fer électriques. De plus, Ia sou-
plesse de manceuvre de l'automobile sur Ic trace fixe du tramway donna une impulsion 
nouvelle a I'utilisation des automobiles et autobus, réduisant de beacoup Ic nombre 
de voyageurs utilisant les chemins de fer électriques. 
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Gravière a Portagc \1 .11 	C-B.). Unc fois Ic projet de Portage Mountain tcrminé. 
dans Ia region de Li rivicre La Paix, Ia province possedera (icc installations d'ncrgic 
parmi les plus vastes du monde occidental. Ccci, en pius de i'aniénagcment du puissant 
ficuve Columbia actueilement en cours, fournira unc base solide a I'expansion indus- 

trielle jusque dans un avcnir lointain. 

L'utilisation accrue de l'automobile forca les gouvernements a s'occuper de I'état des 
routes. Un grand nombre de travaux visaient I'amélioration des vieilles routes et les 
nouvelles constructions. Les dépenses globales pour Iamenagement de routes ruraLes, 
de ponts et de traverses pour Ia période 1919-1945 s'eleva a 1.700 millions de dollars. 

Aviation civile—Avant 1914, l'aviation était a un stage strictement experimental. 
Lors de Ia fin de Ia guerre en 1918, Ic Canada était dote d'un grand nombre d'avions 
militaires, de pilotes ct de techniciens. Cci actif formait Ia pierre d'assise d'un nouveau 
programnie d'aviation civile. En tant que nouveau moyen de transport, I'aviation 
progressa rapidement et joua un rOle important dans le développement des regions 
sepWntrionales. Vers Ia fin de 1945, Ic Canada avait aménagC 146 aéroports civils dont 
45 servaient uniquement aux hydravioris. 

Une realisation importante de cette période fut l'amenagcment des ressources 
hydrauliques de Shipshaw sur Ia rivière Saguenay au Québec faisant partie du complexe 
de l'Aluminu,n co,npo,w of ('a,,ada. Le projet dCbuta en 1926, inais en raison de Ia 
crise Cconomique ne fut pas (ermine avant 1943. La capacitC génCratrice totale de cette 
centrale est de 717,000 kW, et dessert principalernent Ies fonderies avoisinantes 
d'Arvida. Depuis 1943, les installations ont etC considérablernent agrandies. 

Une des pénuries les plus critiques de Ia Premiere Guerre mondiate fut dans Ic 
domaine du Iogcmcnt. Malgré Ic coOt ClevC de Ia construction et une grave pCnurie de 
matCriaux, un important programme de construction fut entrepris durant les années 
1920. Toutefois, I'offre n'ajamais tout a fait rCpondu a Ia demande et consCquemment, 
lorsque I'activité dans Ia construction diminua avec Ia crise Cconomique des annCes 
1930, une importante pCnurie dans Ic domaine du logement s'Ctait manifestCe. Afin de 
faciliter ci d'encourager Ia construction des maisons et de stimuler Ic domainc de Ia 
construction en général, Ic gouvernenient fCdCral adopta Ia loi fCdCraic du logement en 
1935. Cette loi visait deux buts: 1 °  aider a arnCliorer les conditions de logement, Ct 
20 aider a Ia diminution du chômage en stimulant les industries du bâtiment et celles 
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Une cumenterie a été ouverte it Brookfield (N.-E.) en 1966 au coCa de plusieurs millions 
de dollars. 

des matériaux de construction. Le gouvernement adopta aussi le Programme relatif a 
l'arnélioration des maisons en 1937, et Ia loi nationale sur I'hahitation, en 1938. Une 
nouvelle 101 nat ionale sur I'habitat ion fut adoptèe en 1944, Ct en 1945 Ia Société centrale 
d'hypothèques et de logement fut ëtablie comme société de Ia Couronne chargée de 
l'application de Ia politique fédérale du logement. Dc 1919 a 1945, lorsque Ia population 
passa de 8,300,0(0 a 12.100,000, environ 1,100,000 maisons étaient construites. 

Le déclenchement des hostilités en 1939 stimula l'activité dans Ic domaine de Ia 
construction Ct, en réalité, forca Ic Canada a devenir une nation forternent industrialisée. 
Le résumé ci-dessous sur I'activité dans Ic domaine de Ia construction durant les années 
de guerre est tire de I'Annuaire dii canada de 1945: 

c<Depuis le cornmenccnient de La guerre, plus de 701 hangars et bâtiments du 
genre hangar ont etC construits. En tout, 195 champs d'aviation ont etC 
Ctablis. Le parcours des voles de depart pavCes de ces champs est Cgal a une 
grande route qui s'Ctendrait de I'Atlantique au Pacifique et reviendrait vers 
l'Fst jusqu'aux montagnes Rocheuses. Les travaux de construction en vertu 
du plan d'entrainement aérien du Commonwealth britannique seulement ont 
enrainC l'Crcction de plus de 5,506 bãtiments. Des avionneries employant 
plus (Ic 100,000 hommes et femmes ont CtCcréCcs de toutes pièces. Des chantiers 
maritimes et des usines de munitions, des cales séches et autres facilitCs de 
reparation des navires ainsi que des batteries de defense côtiérc ont surgi. Des 
millions de dollars ont etC dCpensCs pour I'exploitation des forces hydrauli- 

CONSTRUCTION ET INVESTISSEMENTS 	 197 



ques et des lignes de transmission. Une usine de $51,000,000 pouvant produire 
suffisamment de caoutchouc synthétique pour satisfaire tous les besoins de 
temps de guerre du Canada a été érigée. Plus de 17,300 habitations pour 
ouvriers de guerre ont été construites dans des regions oü i'encombrement 
était intense, ainsi que 1,075 maisons pour les families des membres des 
services armés.)) 

Trois importantes initiatives de temps de guerre dignes de mention sont Ia Route de 
I'Alaska, Ic Projet Canol et Ia Société Polymer. La Route de l'Alaska fut initialement 
construite a des fins militaires en vertu d'une entente conjointe avec le gouvernement 
des Etats-Unis. Son parcours est de 1,600 milles depuis Fort St. John, en Colombie-
Britannique, via Whitehorse, au Yukon, jusqu'à Fairbanks. en Alaska. ComrnencCe 
au printemps de 1942, elle fut livrée a Ia circulation routière six mois plus tard, Ic 
20 novembre de Ia méme année. Environ 10,000 militaires du corps de genie des 
Etats-Unis et 4,000 civils dont Ia moitié étaient des Canadiens, terminérent cette 
difilcile entreprise dans un délai incroyable de six mois seulement. Une tâche aussi 
difficile fut Ia réalisation du Projet Canol en 1943-1944 a travers un terrain vierge et 
montagneux, Ia plus grande entreprise de defense jamais autorisée par le gouvernement 
du Canada. RéalisC en temps de guerre oü Ia rapidité est essentielle et ie coflt secon-
daire, on estime son coOt entre 130 millions Ct 140 millions de dollars. C'était une 
entreprise conjointe de defense autorisée par uii échange de notes entre ie gouvernement 
du Canada et celui des Etats-Unis comprenant: 10  un programme d'expioitation 
destine a accroitre Ia production du pétrole dans les Territoires du Nord-Ouest afin de 
répondre aux besoins des Forces armées au Canada et en Alaska et pour être utilisée 
Ic long de Ia Route de l'Alaska; 2° Ia pose d'un oiéoduc pour amener le pétrole brut 
de Norman Wells a Whitehorse, plus des canalisations des produits finis de Whitehorse 
a Skagway, de Carcross a Watson Lake, et de Whitehorse a Fairbanks sur une distance 
totale de 1,500 mules pour les quatre pipelines, et 30  l'érection d'une raffinerie de 
pétrole a Whitehorse. La construction de i'usine de caoutchouc synthétique Polymer 
a Sarnia fut l'un des exploits saillants du genie canadien pendant Ia guerre. L'usine, 
construite selon des plans américains, fut achevée avant d'autres usines semblables en 
voie de construction a Ia méme époque aux Etats-Unis. 

Les initiatives ici mentionnées ne sont que des exemples des vastes réalisations des 
années de guerre et l'on peut dire que l'industrie du bâtiment au Canada a réussi dans 
l'entrcprise Ia plus importante qu'elIe eUt jamais it rencontrer. 

On ne dispose pas de Ia statistique complete pour Ia période de 1919 a 1945, mais les 
données pour Ia période de 1926-1945 indiquent un investissement total de 11,937 
millions de dollars en constructions nouvelles, 6,178 millions pour les travaux de 
reparations et un total général de 18,115 millions. 

1946-1 967 
Depuis Ia fin de Ia Seconde Guerre mondiale, Ia population du Canada est passCe de 
12,300,000 a 20 millions et le pays connait une prospérité économique presque sans 
précédent. Par consequent, a l'exception des années 1954, 1959 et 1960, les investisse-
ments en nouvelles constructions ont dépassé chaque annéc, depuis 1946, le total de 
I'annCe précCdente. Le total des investissements en nouvelles constructions pour Ia 
période 1946 a 1965 devraient dépasser 87 milliards de dollars. La construction compte 
pour environ les deux tiers de l'ensemble des investissements chaque année, et les 
machines et l'équipement pour l'autre tiers. En partant d'une base moyenne annuelle, 
pour la période 1954 a 1963, les investissements en constructions nouvelles représentent, 
en rnoyenne, un peu moms de 16 p.  100 du Produit national brut. Si l'on ajoute les 
investissements en machines et équipement, Ia moyenne annuelle augmente a plus de 
22 p. 100, soit un taux d'investissement en capital fixe supCrieur a tout autre enregistré 
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dans une ëconomie industrialisée d'entreprise privée. Comme dans le cas de Ia période 
de prosperité des années 1909-1913, le rythrne élevé du développement s'est maintenu 
grace a l'arrivée considerable de capitaux venant de l'étranger et surtout des Etats-Unis 
pour cc qui est du boom actuel. 

L'un des importants secteurs expansionnistes de Ia période d'après-guerre fiit celui 
des services d'utilité publiqucs. II devint evident peu après Ia fin de Ia guerre que les 
installations dans ce domaine Ctaient insuflisantes pour supporter Ic degré d'activité 
vers lequel I'Cconomie se dirigeait. En consequence, les services publics ont accaparé 
une plus grande part des investissements ces dernières années que dans les premieres 
annCes d'aprCs-guerre. Dans ce secteur. Ic gros des investissements a été affectC aux 
amCnagemcnts d'énergie Clectrique, en particulier de nouvelles installations hydrauli-
ques. E)epuis 1946, 21 installations hydro-Clectriques ont éte commencCes, et sont 
censées Ctre achevées en 1970. La production nationale d'Cnergie Clectrique est passCe 
de 43.425 millions dc kWh en 1947 a 143,200 millions de kWh en 1965. 

Parmi Ics 21 projets mentionnCs, on compte celui de Ia rivière La Paix mais non celui 
du Ileuve Columbia car. dans les premiers stages de Ce dernier, toutes les nouvelles 
centrales seront construites aux Etats-Unis. D'un intCrCt particulier est l'amCnagement 
hydro-électriquc en amont des rivières Manicouagan ct Outardes au Québec qui 
ajoutera 5.600.00() kW d'énergie nouvelle. 

Le complexc de I 'Alumi,uun Con,panv of Canada au Saguenay s'est aussi agrandi 
depuis 1946. Trois nouvelles centrales d'Cnergie se sont ajoutCes aux usines hydrauliques 
construites antérieurement, portant Ia capacite gCnératrice totale pour Ia region a 
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juste au-dessous de 2 millions de M. Des 1965, l'investissement total dans cet énorme 
complexe avait atteint prCs de 600 millions de dollars. 

Un deuxième amenagernent important de I'Afu,nin,im Co,npanv of canada, et 
l'une des plus grandes et des plus audacieuses initiatives dans le domaine de Ia cons-
truction, fut entrepris par des ingCnleurs canadiens prCs du complexe de Nechako-
Kemano-Kitimat en Colombic-Britannique. Le barrage Kenney sur Ia rivière Nechako 
est Ic plus grand barrage a pente fait de roche et de terre glaise au monde. L'énergie 
pour Ia fonderie de Kitimat est transmise a travers 51 milles de terrain montagncux a 
partir de Ia centrale soutcrrainc de Kemano. L'usinc en entier fut construite en pleine 
nature it 500 milles dune base d'approvisionnements et avec des moycns de transports 
limitCs. La fondcrie fut construite avec une capacité initiale de 91,500 tonnes mCtriqucs, 
mais s'est agrandie depuis pour produire 60,000 tonnes métriques de plus. Lc cout 
d'ensemblc de cc complexe a etC CvaluC a environ 450 millions de dollars. 

Comme dans les Cpoques antCricures. les chernins de fer ont rCalisC pluseurs projets 
importants de construction en construisant de nouvelles ligncs pour relier les regions 
en voie de dCveloppement aux centres existants. Depuis 1946, au moms cinq nouvelles 
lignes totalisant i)res de 1,200 niilles ont etC construites. Les deux plus longucs furent: 
1° Ic chemin de fer du Littoral nord de Québec et do Labrador, partant de Sept-Iles 
(P.O.) en direction nord sur unc distance de 358 mules a traers hi panic ouest du 
Labrador usqu'à SchelTerv lIe (P.Q.): et 2° Ic chemin de icr do (irand lac des F.sclaves, 
qui s'Ctend sur 430 mules vers Ic nord depuis Roma (AIb.) a Hay River et Pine Point 
sur Ic Grand lac des Esclaves. 

L'un des projcts les plus passionnants rCalisCs depuis 1946 fut Ia Vole maritime du 
Saint-Laurent. La construction de cette vole maritime a etC fort bien dCcrite comme 
1c plus rnagistral projet du continent nord-atlantiquea. En tant qu'artCre importante 

de transport. fournissant Ic transport par cait ii bon marchC, Ia Vole maritime peut 
offnir plus d'avantages Ceonomiques a Ia region mi-continentale qu'ellc dessert que tout 
autre facteur spCcitique intluant sur Ia prospCritC Cconomique de cette grande region. 
En tant que construction importante, a one epoque ou unc autre, elk a lourni de 
l'cmploi it presque 61,000 personnes. Son coca total s'Clcva a 470 millions de dollars 
dont 330 millions dCfrayCs par Ic Canada. Le projet comprcnait aussi l'aniCnagement 
d'une nouvelle centrale hydro-Clectriquc d'unc puissance totale de 1,640,0(X) kV dont 
Ia part canadienne est de 912,000 M. 

L'industric lourde contribua aussi considérablement a l'cssor de Ia construction au 
coors de cette pCniode, surtout les industries dii fer et de lacier, celle des pates et papiers, 
l'industrie automobile. qui rCalisa un important programme de reconstruction en 1953. 
et I'indusirie des produits chiniiqucs en antCnageant des usincs de produits synthCtiques. 

La dCcouvertc do champ pCtrolilCre de Leduc en Alberta en 1947 a lance une Crc 
prospere qui persiste encore. En 1946, Ia production annuclle nationale de pCtrole 
n'Ctait que de 7.600.000 barils, mais en 1957 dIe atteignait 182 millions de harils et, 
en 1964, 275 millions, fournissant ainsi au pays environ 58 p.  100 de son approvisionne-
nient total de pCtrole brut. La dCcouverte et Ia production du gaz naturel sont Ctroite-
nlcnt liCes a ccllcs du pCtrolc brut. En 1946, Ia production fut de 48 milliards de pieds 
cubes de gaz naturel, mais en 1964 dIe atteignit tin pen plus dc 1,407 milliards dc pieds 
cubes. La production, Ic raffinagc ci Ia distribution des produits du pCtrole et do gai 
ont exigC l'amCnagcnicnt d'un important rCseau de pipelines, des ratlincries de petrolc, 
et des usines de transformation du gaz naturel. 

L'adoption de Ia Ioi sun Ia Route transcanadienne, Ic It) dCcembre 1949, inaugura 
un projct important de construction visant l'amCnagcment d'une grande route amC-
IiorCe ou nouvelle de 4.860 milles de long. He fut inaugurCe ofliciellement Ic 3 sep-
tenibre 1962. I.e 31 mars 1965, Ic cocit total s'Cleva a 924 millions de dollars dont Ia 
part fCdérale fut de 587 millions. 
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Les épreuves d'isolation iher-
miquc a des temperatures élevëes 
sont pratiquecs sur des bouts de 
tuyaux prèmouks au Labora-
toire d'essai du minlstère des 

Travaux pubhcs, a Ouawa. 

Le logement. I'un des biens les plus précieux de Ia nation, joua certainenient un rOle 
important dans le domaine dii hátimcnt, ci hi construction des maisons est l'une des 
plus grandes industries. Dcpuis 1960, Ia construction des maisons. sur une base moyenne 
annuelle. compte pour un peu plus de 27 p.  100 de lensemble des nouvclles construc-
tions, ci pour environ 18 p. 100 des investissernents globaux, c.-â-d. hi construction, 
plus les machines et l'équipement. 

Une des caractéristiques qu'ont résélécs les recensements de l'habitation de 1941, 
1951 et 1961 est Ia forte proportion de logements de propriétaire pendant chacune des 
annôes de rccensemcnt, a savoir 56.7, 65.6 et 66 p. 100. Cet accroisscmcnt procentuel 
est censé dirninuer lors dii recensenient de 1971 a cause de Ia construction récente de 
nombrcuses nlaisons d'apparternents a Ia place des logernents simples détachés. La 
proportion des rnises en chantier de logements siniples détachés, par rapport au total. 
diminue graduellcmeiit passant de 60 p. 100 en 1950-1957 a SI p.  100 en 1962, a 47 
p. 100 en 1963 et a 42 p. 100 en 1964. 

Le sohume de construction domiciliairc au Canada depuis 1935 a pris une ampleur 
spectaculaire, attribuahlc dans une trés large mesure it l'aide apportée par Ic gouverne-
merit fédéral au moyen dc diverses lois sur l'hahitation. La Ioi nationale sur l'habitation 
de 1954 est hi derniére niesure legislative dans cc domaine. Prés de hi nioitiC du stock 
actuel de maisons (environ 5,000,tX) ont etC construites depuis l'adoption de Ia 
premiCre loi en 1935. Entre 1935 Ct 1964. 2,641,811 maisons de tous genres ont Cté 
mises en chantier et 846,279 d'entrc dies, soil 32 p. 100, ont etC tinancCes par des prCts 
hypothCcaires en vertu des dillCrentcs lois sur I'habitation. y compris Ia misc en chantier 
des initiatives fédCrales-provinciales. 

Depuis 1946. l'investissenient en nouvelks constructions et dans les travaux de 
reparation d'institutions publiques ou prisces revCt une importance majeure. Dc 
1946 a 1960. 8.587 millions de dollars ont etC investis pour Ia construction et Ia rCpara-
tion d'institutions. soit près de 8 p. 100 de I'investisscment global dans Ia construction 
durant ces annCcs. Ens iron 45 p. 100 de cette somme out etC affectCs a Ia construction 
d'Ccolcs, 28 p. 100 Ia construction d'hOpitaux et 7 p. 100 et 5 p. 100 respectivenlent 
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L'hélicoptôrc prouve sa 
valeur thins to construction 
de lignes hydro-électriqucs. 
torsque Ic terrain est par-
ticulicrcnicnt redoutable, ces 
oiscaux t0urnoafltS appor-
tent par les airs des croncons 
de tours d'alurniniuni pré-
assembles Ct soulCvent 
d'autrcs poids lourds. us 
sont aussi utilises pour 

l'cnircticn des Iigncs. 

en églises et unicrsitc. Les 15 p. 100 restant furent utilisés a Ia construction ou a 
Ia reparation d'autres genres d'institutions. 

La pCriode de 1946 a 1967 est Ia seule pour laquelle on dispose de statistiques coni-
plètes qui laissent voir Ia facon de paruager l'invcstisscment entre le secteur public et 
Ic secteur privé. Au cours de Ia pCriode 1946-1965, l'investissement total, en construc-
tion nouvelle ou en reparation, s'est chiffré par 110,599 millions de dollars, dont 
70,509 millions (63.7 p.  100) provenant du secteur privC Ct 40,090 millions (36.3 p.  tOO) 
du secteur public. Lorsque l'on partage le secteur public aux divers paliers de gouverne-
ment, on constate que les gouvernenients fCdCral, provinciaux et inunicipaux ont fourni 
respectivement 9.5, 15.6 et III p. 100 de 'investissement total public et privé. 

Nouvelles techniques 
L'Cvolution technique dans Ic domaine de Ia construction depuis 100 ans se divise en 
trois grandes categories: 1° les changements dans les mCthodes de construction sur 
place, 2° les changements thins les techniques hors-chantier, et 3 °  Ics changements thins 
l'utilisation Ct Ia nature des matCriaux dc construction traditionnels et l'introduction 
de rnatCriaux nouveaux. 

Les changements dans les mCthodes de construction sur place découlent en grande 
partie de l'emploi accru de l'Cquipement mécanique de tous genres depuis les bulldozers, 
pelles niCcaniques et grues jusqu'aux petits outils. La mohiliti. et  Ia souplesse dc cc 
nouvel Cquipernent ont aide inliniment Ics entrepreneurs a achever leurs projets plus 
efficacement et plus rapidenient que jamais. Un autre avantage du nouvel outillage 
est qu'on peut se Ic procurer par location, cc qui Ic rend accessible a toute l'industrie. 
Bien que Ia mCcanisation ait accru Ic rendement par heure-honime. dIe a. en mCme 
temps, exigC un niveau plus ClevC d'investissernent et d'equipcment par dollar de 
construction iiiise en place. 

Les changements dans les techniques hors-chantier se concentrent surtout thins le 
perfectionnenient des mCthodes de prefabrication. Certains petits articles entrant dans 
tout projet de construction (portes, fenCtres, etc.), ont toujours etC prCfabriquCs, mais 
actuellernent des structures completes sont construites hors-chantier puis transportCcs 
sur place et installées a l'aide de machinerie lourde. Cette technique fiit d'abord 
utilisée gCnCralement pour Ia construction domiciliaire, mais aujourd'hui die sert 
egalement a Ia construction non rdsidentielle et aux travaux de genie. Etroitement We 
a ces techniques hors-chantier cst Ia misc en operation de eompagnies spCcialisCes de 
construction chargees soil de rCaliser une seule phase d'un projet de grande envergure, 
soit de coordonner les travaux d'ensemble. 
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Moulage de poutres de béton 
rcnforci,àSaint-Jean (N-B.). 
A Ia fin de 1964, tcs mules de 
grandes routes et de chern ins 
vicinaux au Canada (sans 
coinpier let routes des collec- 
tivutés de plus de 1.000 
habitants) Sc chiffraient par 

438,866. 

Cette mise en ceuvre a introduit dans Ic domaine de Ia construction un degré de 
spécialisation cornplètement inconnu ii y a SO ans. Cette specialisation se limite surtout 
aux grands projets de construction, bien que les entrepreneurs importants de l'industrie 
de Ia construction domiciliaire utilisent aussi, sur une grande échelle, Ia méthode des 
sous-traitants. 

Les changements les plus profonds dans Ic domaine de Ia construction se sont 
probablement produits aux chapitres des usages nouveaux de matériaux classiques et 
de I'introduction de rnatériaux nouveaux dont plusieurs n'ont été mis au point que 
tout dernièrement. Bien que certains matériaux traditionnels aient diminué d'im-
portance, l'utilisation de certains autres s'est accrue durant les dernières années. 
L'usage du bois de charpente, si largement employé par le passé, a considérablement 
diminué, bien que d'autres produits du bois comme Ies placages et contre-plaqués 
soient en grande demande pour différents genres de construction. La production de 
pans d'aluminium pour les maisons a aussi fait diminuer l'utilisation d'autres produits 
du bois comme le bardeau et Ia planche a din. Le ciment et les produits de carrière 
sont aussi en grande demande, mais Ia plus forte augmentation s'est enregistrée pour 
les produits du béton. La mise au point d'usines a béton malaxé et I'usage de poutres 
en béton précontraint Ct de dalles de béton, exigent beaucoup de Ia part des fabricants 
des produits du béton. La diversification de I'industrie de I'acier a aussi accéléré Ia 
production de matériaux de construction, dont plusieurs importés auparavant. D'une 
signification particullére est Ia fabrication au Canada ces dernières années de tuyaux 
d'acier, de grand ou petit diamètre, qui servent au transport du pétrole brut, du gaz 
naturel et autres produits pétroliers et chimiques. Les progrès de I'industrie pétro-
chimique ont entrainé Ia fabrication de nouveaux produits industriels et de construction 
tels que les carreaux insonorisants ou pour planchers, les nouveaux matériaux 
d'isolation et les mélanges de peinture. 

En raison de Ia croissance rapide de I'industrie au Canada et du perfectionnement 
de nouveaux produits industriels, l'industrie canadienne des matériaux de construction 
est demeurée depuis assez Iongtemps relativement indépendante. Du point de vue 
historique, cela veut dire que Ie Canada, depuis 1867, a abandonné Ies techniques 
traditionnelles des constructions de bois et de pierre, exécutées par une main-d'ceuvre 
manuelle, pour adopter les techniques du XXc siècle des structures d'acier et de béton, 
souvent préfabriquées, mises en place par l'utilisation massive d'un équipement 
mécanique. (W. A. MONAGHAN) 
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lout Ic courrier de Ia premiere classe est expedie pir avion au Canada. Dcux principales 
compagnies aénennes forment le noyau du transport des marchandises Ct des voyagcurs 
au Canada. Quatrc autrcs compagnies d'aviution canadsnnc sont autorises a faire du 

transport aérien commercial regulier au Canada. 

Transports 
Le Canada est Ic deuxiéme pays du monde en importance, s'étendant a travers le 
continent sur une distance de 4,000 mules, et renfermant une superficie de près de 
quatre millions de mules carrés. Les principales barrières topographiques sëtendcnt 
du Nord au Sud et découpent Ic pays en regions hien distinctes: des barrières fluviales 
s'étendent sur Ia côte orientale: des terres rocheuses cntre les provinces de l'Atlantique 
et le Québec; de vastes Ctendues larges de quclque 800 milles, couvertes dc roches, 
d'eau et de marCcages au ford du lac Huron et du lac Supérieur, séparent l'Est du 
Canada des Prairies; enfin, une chaine de montagnes hérisse Ia region qui sépare les 
Prairies de Ia côte du Pacifique. 

L'une des tãches principales de Ia ConfédCration consistait a unir, ii y a cent ans. un 
certain nombre de colonies eparses sur Ce vaste territoire. L'union politique de 1867 
dépendait pour unc grande part des rnoyens de transport sans lesquels, a vrai dire, 
il n'y aurait probablement pas eu de ConfCdCration. 

Origines politiques et économiques 
Au cours des années qui ont immCdiatement prCcCdC Ia ConfCdCration, les colonies 
maritimes, Ic Haut- et Ic Bas-Canada, les établissemcnts des Prairies et Ia colonic de 
Ia côte pacifique Ctaient en voie de transformation. Dans Ics provinces Maritimes 
I'age d'ora tirait rapidement a sa fin. Ces provinces avaient tot organisC leur economic 

fort intCgrCe, fondCe sur les ressources forestiCres et rnaritimes, dont les produits, 
transportés sur leurs propres bateaux de bois, s'Ccoulaient sur les marches rnondiaux 
en vertu des avantages du vieux régime commercial britannique et du traitC de réci-
procitC conclu avec les Etats-Unis. I.e régime de libre-échange adopté par Ia Grande- 
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La Lady P1gm. prcmcre locomotive ayant fonctionné en Ontario, avait unc dignité bien 
distinctive. 

Bretagne aprês 1850, l'abrogation du traité de réciprocité en 1866, et Ic reniplacement 
progressif de Ia voile par Ia vapeur ont gravement atteint Ia structure serrée de cette 
economic. Les provinces Maritinies ont non seulement perdu leurs marches mais Ic 
transport et Ia construction des navires ont également pCriclité. Les chemins de fer 
ont cependant offert Ia possibilitC d'inaugurer une ère nouvelle d'expansion et d'essor 
économique, grace aux debouchCs dans les colonies du Canada d'en Haut. 

Les colonies du Canada d'en Haut etaient aux prises avec des problènies semblables 
causes par Ia transformation de l'industrie, Ia perte des marches, les questions finan-
cières et les transports. Par suite de Ia concurrence du canal Erie et du dCveloppement 
ultérieur des chernins de fcr aux Etats-Unis, Ic rCseau de canaux du Saint-Laurent,-
achevé au prix de 20 millions de dollars,—est tombé en dCsuCtude dans une large 
mesure. L'adoptioii du régime de libre-Cchange par Ia Grande-Bretagne a aussi fait 
disparaitre l'espoir de voir Ics cCréales et les autres produits arnCricains emprunter les 
ports canadiens afin d'obtenir Ia préfCrence sur les marches anglais. 

En outre, les colonies du Canada d'en HauL ont dQ résoudre un problème de defense 
créé par Ia croissance de Ia puissance militaire des Etats-Unis après Ia fin de Ia guerre 
civile. C'est pourquoi ces colonies se sont Cgalement intCressécs a l'amCnagement d'une 
voie ferrCc en direction des Maritimes. On craignait aussi que Ic chemin de fer du 
Nouveau-Brunswick fit prolongC jusqu'à Ia frontière américaine. L'amenagement 
d'une voie entierernent britannique Ctait donc essentielle. 

Le commerce, les transports et Ia defense étaient des problêmes egalement graves 
dans les Ctablissements des Prairies et stir Ia côte du Pacifique. De longues distances 
les sCparaient des colonies centrales et leur faible population faisait craindre leur 
annexion par les Etats-Unis. La lenteur de Ia colonisation constituait un autre pro-
blCme. Les terres vastes et fertiles de I'ouest central des Etats-Unis étaient plus 
intCressantes et plus faciles d'accès pour les immigrants éventuels. 

TRANSPORTS 	 205 



Le déplacement des citoyens des Etats-Unis vers Ia Colombie-Britannique, aprés 
Ia découverte de l'or au cours des années 1850, a fait craindre que les Etats-Unis 
n'annexent ou ne s'adjoignent Ia colonie. C'est pourquoi les colonies centrales ont 
cherché de plus en plus a intéresser Ia colonie du Pacifique au projet de fédération 
nationale. Par consequent I'intérét du Canada pour les Prairies s'est également porte 
vers Ia cOte du Pacifique. 

L'amenagement d'une voie ferrée et Ia politique nationale 
En 1850, ii y avait 66 niilles de voie ferrée dans toutes les colonies de l'AmCrique du 
Nord britannique. Dix ans plus tard, ii y en avait plus de 2,000 milles, dont Ia plus 
grande partie comprenait le chemin de fer du Grand-Tronc qui s'étendait vers l'Est 
de Sarnia a Rivière-du-Loup (P.Q.), passant par Toronto et Montréal. Une voie ferrCe 
transcontinentalejoignant les chemins defer des provinces Maritimes au Grand-Tronc 
et Ic prolongement vers 1'Ouest de ce dernier jusqu'à Ia côte du Pacifique sont alors 
devenus des elements importants du concept de Ia Confédération. 

Pendant un certain temps, les provinces Maritimes avaient beaucoup dépensé en 
chemins de fer dans l'espoir d'en venir a rejoindre le Grand-Tronc. AprCs deux échecs, 
ces provinces ont vu dans Ia Confederation Ia possibilité d'obtenir un chemin de fer 
intercolonial, dont l'amenagement serait une condition préalable it leur adhesion. 

De méme, Ia Colombie-Britannique dCsirait We réunie au centre du Canada. 
L'expansion rapide des chemins de fer aniéricains, du Northern Pacific en particulier, 
menacait d'atteindre le Canada et de dévier le commerce et les intCréts de I'Ouest 
vers les Etats-Unis. L'aménagement d'une voie ferrée vers Ia côte du Pacifique, en 
terrjtojre canadjen, est donc devenu une condition essentielle de l'unité politique du 
Canada et de Ia creation d'une économie véritablement nationale. 
Le chemin de fer Intercolonial—La promesse d'arnenager le chemin de fer Intercolonial 
reliant le centre du Canada aux Maritimes faisait partie integrante des conditions de 
l'Union et figurait dans l'Acte de I'Amérique du Nord britannique de 1867: 

Article 145. aLa province du Canada, Ia Nouvelle-Ecosse et le 
Nouveau-Brunswick ayant déclarC collectivement qu'il est indis-
pensable de construire Ic chernin de fer Inu'rcolonial pour raffermir 
l'union de I'Amérique du Nord britannique Ct assurer le concours 
de Ia NouvelIe-1cosse et du Nouveau-Brunswick, et étant, en consé-
quence, convenus que Ia construction immediate de ce chemin de 
fer par Ic gouvernement du Canada devait être dCcrCtée, Ic gouverne-
ment et le Parlement du Canada, pour donner suite a cette con-
vention, seront tenus de prendre des mesures pour commencer, dans 
les six mois qui suivront l'Union, les travaux de construction d'un 
chemin defer reliant Ic flouve Saint-Laurent A Ia cite d'Halifax, en 
Nouvelle-Ecosse, pour les poursuivre sans interruption et les ter -
miner avec toute Ia diligence possible.> 

Ayant obtenu cette proniesse, Ia Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick sont 
entrés dans Ia Confederation. Cependant, l'fle-du-Prince-Edouard a diffCré son 
entrée jusqu'en 1873, date a laquelle le gouvernement federal a accepté de se charger 
de Ia dette ferroviaire et de garantir un service des transbordeurs a Iongueur d'année. 

Le chemin de fer Intercolonial a été achevé en 1876. Son coQt,—plus de 34 millions 
de dollars,—a porte Ic total de Ia dette publique en matière de construction des chemins 
de fer a plus de 100 millions. 
Le chemin de fer du Pacifique—L'une des conditions de l'entrée de Ia Colombie-Britan-
nique dans Ia Confédération portait que: 
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Le prciiiicr Uiin tr.iii 	tiiient,tI rLLzuIer du I'.IJIIIquL-( IUtdILIi et .Irrie a Port 
Moody (C.-13.) Ic 4 juilki 1886. 

cLe Gouvernement dii Dominion s'engage it faire conimencer simul-
tanément. dans Ics deux années de Ia date de lUnion, Ia construction 
d'un chemin de fer du Pacifique aux montagnes Rocheuses, et du 
point qul pourra We choisi, a l'est des montagnes Rocheuses, jus-
qu'au Pacifique, pour relier Ia côte maritime de Ia Colombie-
Britannique au réseau des chemins de fer canadiens,—et de plus a 
faire achever Ce chemin de fer dans les dix années de Ia date de 
'V fliOfl.)) 

L'entrée de Ia Colombie-Britannique dans Ia Confédération en 1871 a eu lieu pendant 
une periode d'expansion économique. Les exportations, Ia fabrication et I'immigration 
augnlentaient rapidement. Dans I'Ouest, Ic gouvernement fédéral a prélevé d'immenses 
étendues de terrain sur les dornaines de Ia Compagnie de Ia Bale d'Hudson pour 
ensuite former les provinces du Manitoba, de Ia Saskatchewan et de I'Alberta. Tous 
ces facteurs ont contribué a augmenter Ia prospérité nationale. 

Cet optimisme n'a cependant pas duré, car, avec Ia crise mondiale de 1873, cette 
prosperite s'est effondrée. Ic ralentissement de l'expansion accompagné de troubles 
politiques et de crises gouvernementales a retardé l'aménagement du chemin de 
fer transcontinental. En 1880, Ia date a laquelle on avait promis de terminer les travaux 
ôtait en vue. Or, on avait seulement achevé 700 mules de vole et Ia province du 
Pacifique menacait de se retirer de Ia Confédération, 

L'aménagernent du chemin de fer du Pacitique constitue un episode épique de 
l'histoire des transports canadiens aussi bien qu'un deli lance a Ia nature et au destin. 
La ligne devait couvrir environ 2.000 miles it partir du Canada central, dont 400 mules 
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de territoires marécageux et rocheux, 1,200 mules de prairie et 500 milles au travers de 
cols inexplorés et de chaines de montagne. Le projet était audacicux et ses consé-
quences économiques incertaines. Au debut, les capitaux privCs ne s'y intéressaient 
pas. L'achèvcment de sa construction dcvait faire partie de Ia Politique nationale. 
La Politique nationale—En 1879, le gouvernement, qui voulait ramener Ia prospCrité, 
a Cnoncé Ia Politique nationale. Cette Politique, consequence logique de Ia ConfCdera-
tion, consistait en fait a une sCric de niesures destinees a Ctablir Line economic rCclle-
ment transcontinentale. En un mot, c'était un programme en trois points visant Ia 
colonisation de FOuest, ale relier a FEst par lachCcment du chemin defer du Pacifique 
et l'Ctablissement de tarifs douaniers sur les produits manufactures pour protCger et 
encourager I'expansion d'unc industrie secondaire Ct ainsi de renforcer le commerce 
entre l'Est et l'Ouest. On élaborait ainsi un programme Ctendu, logique et complet 
de croissance nationale du jeune pays. 
AchCement du chemin de fer du Pacifique—En 1880, conforniCment a Ia Politique 
nationaic, Ic gouvernement a passé un contrat avec un syndicaL connu plus tard SOUS 

le nom de Compagnic du chemin de fer du Paciliquc-Canadien, pour lachCvement de 
Ia ligne transcontinentale. Contre une subvention en espéces de 25 millions de dollars 
et un don de 25 millions d'acres de terres choisies, outre d'autrcs avantages dont une 
clause de nionopole qui. a toutes fins pratiques, libérait Ia sociCtC de Ia crainte de 
concurrence au nord de Ia frontière ani6ricainc, Ia compagnie s'est engagCe a achever 
Ia ligne. En dCpit des nombrcuses difilcultCs, les travaux se sont poursuivis rapidenient; 
le troncon de Port Arthur I Winnipeg Ctait achevé en 1883. L'annCe suivante, corn-
mençait l'amCnagemcnt difl9cile du troncon du terrain vierge au nord du tac SupCrieur, 
oü les coüts par mille de voie s'élevaient a $700,000 en plusicurs endroits. Entre-temps, 
Ia construction Se poursuivait a travels les montagnes de Ia Colonihie-Britannique et. 
Ic 7 novembre 1885, le dernier crampon fermait Ia dernière bréche, au col de I'Aigle, 
a Craigcllachie. La plus longue ligne de chemin de fer du nionde s'Ctendait maintenant 
d'un ocCan a l'autre et un ruban d'acier reliait enfin l'Est a l'Ouest. 

Canaux et transports maritimes 
Bien que Ia construction ferroiairc alt jouC Ic rOle principal dans Ic doniaine des 
transports après Ia ConfédCration, on n'en poursuivait pas moms l'arnClioration des 
voles d'eau atm d'exporter a bon marchC les cCréales de Ia region en plein essor a 
I'ouest des Grands lacs. Vers Ia tin du siècle, on avait augmenté Ia profondeur du 
rCseau de canaux de 9 a 14 pieds. au  coCit de 100 millions de dollars. Toutefois, malgré 
ces transformations, les canaux sont bicntOt devenus trop peu profonds pour l'Cnorme 
volume de fret. En outre, Ia durée limitCe de Ia saison de navigation. Faccroissement 
du tirant d'eau des navires, Ia concurrence des chemins de fer Ct dautrcs facteurs ont 
aussi entravé Ia croissance du transport maritime dans les eaux intCrieures. C'est 
pourquoi les canaux ne sont pas devenus Ia voic principale du commerce. 

L'industric canadienne de Ia navigation hauturière et de Ia construction maritime 
ont Cgaleinent dCclinC durant cette pCriode. En 1878, Ic Canada Ctait Ia quatrième 
puissance maritime du monde avec plus de 7,000 vaisseaux, dont Ia jauge totale 
atteignait un million et un tiers de tonneaux. Avec Ia crise Ccononiique. Ia concurrence 
des navires étrangers et surtout la mise en service des navires d'acier, le Canada est 
passé derriere l'Angleterre et les Etats-Unis pour Ia construction maritime et Ic tonnage 
possCde. Des 1900, Ic tonnage des long-courriers avait diminuC de presque Ia moitiC 
Ct ii n'a pas cessC de dirninucrjusqu'à Ia Premiere Guerre mondiale. 

Le tournant du siècle—La crise des chemins de fer 
En 1896, unc phase d'expansion Cconornique rapide a suivi Ia crise. L'expansion s'est 
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dcs c.iux non nasugabics. Le tratic-niarchandises passant par les canaux canadiens en 
1965 a eté presquc trois fois plus considerable qucn 1955. Tous es canaux canadiens, 

sauf deux thins IiIe du Cap-Breton, sont dans les provinces centrales. 

accornpagnée d'une importante croissance dérnographique et d'investissement. En 
1913, Ia vateur nette des produits ouvrés s'est trouvée multipliée par plus de 2.5. La 
fabrication des textiles avait plus que double et celle des articles de fer et d'acier, plus 
quc triple. Lcs exportations de bois duvre et de pite de bois, de minéraux comme Ic 
nickel et le cuivrc, de viandes et de produits laitiers ont rCvélC dimportantes augmenta-
lions. Mais Ic progrès Ic plus impressionnant Ctait celui de Ia culture du blé des Prairies 
et Fessor du Canada it une position prCdorninante sur les marches rnondiaux du blé. 

Thutes ces transformations ont naturcilement beaucoup influC sur les transports. 
A notcr en particulier Iexpansion tICvrcuse du réseau dc voics fcrrCes au cours des 
dernières annCes du XIXC  siècle. Une seconde ligne transcontinentale, le National 
Transconi:nental, a etC amCnagCe aux frais du gouvernement entre Moncton (N-B.) 
et Winnipeg (Man.). Pendant cc ternps, on prolongeait Ic Grand Trunk Pacific Railway 
de Winnipeg a Ia cOle du Pacifique. De mCme, on autorisait Ic canadian Northern 
Railwm' a prolonger sa ligne vers lOuest, entre Edmonton et Ia cO(e du Pacifique, et 
vers IEst. entre Port Arthur et Québec. Au cours de cette pCriode, on cornmenca a 
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Le transport des ii ,ircha id ises par diem in dc fer it heaucoup Clii ne di'pu i qua ra rue 
ans. Les principales industries secondaires canadiennes comprennent inaintenant les 
produits chimiques, les textiles, Ics automobiles, Ct i'équipement et fournitures 

électriqucs. 

parler du c<problème des chemins de fera, alors que trois lignes s'étendaient a travers 
Ic Dominion,—trois qui franchissaient les montagnes Rocheuses, dont deux étaient 
paralléles, et trois lignes reliant Ic centre du Canada aux provinces Maritirnes, dont deux 
en territoire canadien. Entre 1903 Ct 1917, le nombre de mules de voles ferrées a 
presque double, en comparaison d'une augmentation de Ia population de 40 P.  100. Le 
Canada avait l'honneur douteux de compter le nombre de mules de voie ferrée par 
habitant Ic plus élevé du monde. C'était un luxe que Ia jeune nation pouvait difficilement 
se payer. 

Le réseau du National-Canadien 
L'aide gouvernementaic s'imposa. En 1916, unc Commission d'enquete sur les chemins 
de fer recommandait Ia prise en charge de plusieurs compagnies en faillite par le 
gouvernement qui possédait egalement certaines lignes comme le Grand-Tronc et 
l'Jni'ercolonial. C'est ainsi que s'est formé, en 1923, Ic noyau du National-Canadien. 

PlutOt par accident que delibérément, le gouvernement canadien est devenu le 
propriétaire de Ce qui est maintenant l'un des plus vastes reseaux de chemins de fer 
du nionde. Sa constitution signiflait que Ic nouveau réseau et le Pacifique-Canadien 
possédaient ou dirigeaient environ 95 p. 100 de tous les chemins de fer au Canada. 
En 1923, Ic National-Canadien exploitait 20,573 mules de voie et le Pacifique-Canadien, 
13,563 milles. 

En 1967, Ia situation des chemins de fer au Canada constitue un phénornène unique 
dans l'histoire. L'Etat posséde et dirige Ic National-Canadien et fait aussi concurrence 
au Pacifique-Canadien, société privée presque aussi importante. Ces deux réseaux 
ferroviaires assurent a I'échellc nationale, un service qui s'etend de I'Atlantique au 
Pacifique sur environ 41,000 milles de voies ferrées. Us représentent ensemble des 
invest i ssements dépassant 5 milliards de dollars. 

La creation d'un réseau de transport satisfaisant constitualt pour Ic Canada un 
projet coüteux. Entre Ia ConfCdération et Ia formation du National-Canadien, Ic 
gouvernement fédéral a dCpensé ou engage plus de 2 milliards de dollars pour les 
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chemins de fer dont dépendaient, dans une large mesure, l'unitC du pays et son ex-
pansion économique. La geographic a donc exigé un grand prix au chapitre de l'unitC 
nationale. 

Cette période d'expansion des moyens de transport au Canada était a peine close 
qu'une autre commencait avec l'avènement de deux nouvelles formes de transport: 
les véhicules a moteur et l'avion. En 1920, Ic gouvernement fédCral réglementait les 
transports aériens et prenait des mesures en vue de l'aménagement d'aéroports et 
d'installations connexes. Plusieurs années devaient cependant s'écouler avant qu'ap-
paraisse Ia signification rCelle du transport aérien. Dans l'intervalle, l'automobile 
devenait rapidement un facteur important des transports au Canada. 

Uère de I'automobile 
Avant Ic tournant du siècle, les grand-routes interurbaines étaient peu nombreuses. 
Elles étaient surtout en terre et en gravier; dIes servaient les buts de Ia colonisation et 
de Ia defense nationale et alimentaient les transports ferroviaires et maritimes. L'amé-
nagernent des routes était concentré a l'intérieur et autour des agglomerations pour 
faciliter l'économie locale. 

Après 1900, Ic nombre des véhicules a moteur a rapidement augmentC. L'Ontario 
a donnC les premiers permis d'automobiles en 1903 et en 1913, toutes lea provinces 
avaient leur régime d'immatriculation. Vers 1915, ii y avait 95,000 immatriculations, 
dont prCs de Ia rnoitié en Ontario. Leur nombre a rapidement augmenté durant les 
quinze années suiantes et les immatriculations atteignaient 1,232,489 en 1930. C'était 
en majorité des voitures particuliêres; mais Ia proportion de vChicules commerciaux 
avait cr0 de facon significative, passant de moms de 1 p. 100 du total en 1915 a 13 
p. 100 en 1930. 

On a donc demandé l'aménagement immédiat de routes meilleures et plus nombreuses. 
Tandis que Ic gouvernement fédéral s'intéressait surtout au fmnancement des canaux et 
des cheniins de fer, les provinces et les municipalités prenaient en charge les routes et 
lea rues. Après Ia Premiere Guerre mondiale, presque toutes les provinces ont entrepris 
de vastes programmes routiers. Entre 1921 et 1930, les capitaux affectés a l'aménage-
ment des rues, des routes, des ponts et des bacs sont passes de 364 millions a 743 
millions de dollars. Lea nouvelles recettes fiscales fournies par les véhicules automobiles 
ont permis aux provinces de subvenir a ces lourdes dCpenses. Au cours de cette méme 
période, lea recettes provinciales provenant de I'octroi de permis de conduire ont 
augmenté de 11 millions de dollars et les taxes sur l'essence, qui n'existaient pas en 1921, 
fournissaient plus de 23 millions, en 1930. 

L'augmentation du nombre d'imniatriculations s'est accompagnée d'un accroisse-
ment des dépenses consacrées aux routes et aux rues. Vers 1936, lea provinces et les 
municipalités avaient dépensd plus de 875 millions pour lea routes et lea ponts. Le 
réseau routier national et municipal avait considCrablement augmenté. En 1922, il y 
avait seulement 49,000 milles de routes it revétement superficiel. En 1939, il y en avait 
135,000 niilles, y compris 9,000 milles dans lea villes. II y avait en tout 375,000 mules 
de routes et de rues. 

Le transport aérien 
Aprés Ia PremiCre Guerre mondiale, on s'est de plus en plus tourné vers l'aviation pour 
permettre a l'exploitation minière et aux expeditions d'exploration d'atteindre les 
regions du Nord canadien, inaccessibles aux autres formes de transport. Le premier 
service régulier consacré aux voyageurs, a Ia poste et aux marchandises a etC inauguré 
en 1924, lorsqu'on a commence a exploiter lea mines d'or de Rouyn (P.Q.). Cette 
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Dans Ic Canadian ,'4utwnolive fuseurn d'Oshawa, les automobiles d'un autre age 
rappellent au passant Ics routes 6troites. dangercuses et boucuses sur lesquclies ces 
véhicules devaicnt s'aventurcr, Ct Ics chcvaux qui Sc cabraient violemment au passage 

de ces trues diaboliques. 

année-là, plus de 1,000 voyageurs, près de 80,000 livres de marchandises Ct queique 
15,000 lettres et coils postaux ont été transportés par avion. 

La fin des années 1920 a vu l'expansion du transport aérien vers les nouveaux centres 
d'exploitation et Ia formation d'un réseau est-ouest avec les premiers services postaux 
aériens entre les grands centres urbains. C'est a cette époque qu'a été établi le premier 
service postal interurbain régulièrement assure par avion, Ia formation d'aéro-clubs, 
Ia participation du gouvernement au transport aérien transocéanique et aux grands 
parcours et l'Ctablissemcnt d'une route aCrienne transcanadienne. 

La crise des premieres annécs 1930 a freiné l'organisation du réseau national au 
Canada, niCme si les vols de brousse ont continuC a augmenter. Entre 1931 et 1937, le 
volume des marchandises transporté vers Ic Nord a dCcuplé, pour atteindre 24 millions 
de livres, soit beaucoup plus que dans tout autre pays du nionde. C'est alors quc les 
exploits des pilotes de brousse sont devenus légendaires dans le monde entier. 

Conironté avec les Etats-Unis qui prenaient Ia premiere place dans l'expansion des 
services aCriens transcontinentaux Ct avec le progrés gCnCral de l'aviation civile au 
Canada, le gouvernement établissait, en 1937, les Lignes aCriennes Trans-Canada 
(en 1964, ce nom Ctait change en celui d'Air Canada) comme rCseau aCrien national. 
Cette annCe marque, pour Ic Canada, le debut de l'activitC du réseau aCrien au sens 
moderne du terme. Vers Ia fin des annCes 1930, Air Canada a inaugurC des services 
réguliers de voyageurs entre Montréal, Toronto et Vancouver, entre Montréal, Ottawa 

212 	 CANADA 1867-1967 



et Toronto et entre Lethbridge et Edmonton, outre un service postal et de messageries 
vers Ics provinces Maritimes. 

Transports maritimes 
Commc on I'a déjà menlionné, en 1914. Ic transport maritime et Ia construction des 
navires étaient presque disparus au Canada. Cependant, Ia Premiere Guerre mondiale 
a donnC un regain de vie a cette industrie et Ic Canada possédait. a Ia fin de Ia guerre, 
une flotte marchande et une industrie de construction maritime parmi Ics plus im-
portantes du monde. Mais Ia crise des premieres années 1920 et Ia grande crise des 
années 1930, ainsi quc Ia concurrence croissante des autres puissances maritimes, ont 
amené tin serieux declin du transport hauturier international du Canada, qui s'est 
prolongé jusqu'à Ia Seconde Guerrc niondiale. en 1939. L'industrie a suii de nouveau 
Ia méme courbe d'expansion rapide et de déclin pendant et aprés Ia guerre. 

La naigation intérieure a Cgalement connu des dililcultés entre les deux guerres, en 
particulier sur Ic Saint-Laurent et les Grands lacs. Lc progrCs technique, l'apparition 
de navires plus grands. Ia crise tinancièrc, Ia sécheresse, une succession de mauvaises 
récoltes dans les Prairies, l'utilisation des ports dc Vancouver et dc Churchill pour 
l'exportation des céréales, voilà autatit de factcurs qui ont contrihuc aux dillicultés 
financléres de Ia navigation intéricure. Les importantes dépenses faites par le gouverne-
ment pour arnéliorer les voies naigables et les installations portuaires n'ont pas 
empéchC le déclin dc Ia navigation, de sorte quon n'est jamais parvenu a utiliser 
pleinement Ia voie maritime. On a propose d'augrnenter Ia largeur et Ia profondeur de 
Ia voie maritime, mais aucun accord ni engagement précis n'ont pu We signés a 
cette Cpoque. 

A Ia tin des annCcs 1930, Ic Canada possédait tin rCseau national de transport assez 
important. Un relevC de cette Cpoque fait Ctat d'installations pernlanentes dont en-
viron 1.900 mules de voies navigables intCricures reliant l'Atlantique au cur du 
continent. prés de 43.000 milks de voics ierrCes englobant deux rCseaux transcontinen-
taux; 375,000 niilles de routes et de rues, y compris tine route en voie d'achèvetnent 
entre I'Atlantique et le Pacifique, et des routes aériennes t ranscont i nen tales en cours 
d'expansion. 

Le gouverncmcnt avait fait les frais d'un grand nornbre de ces travaux. Avec les 
provinces, II avait construit Ia plus grande partic du vastc réscau de chemins de fer. 
II en Ctait a peu prés de mCrne pour Ia presque totalitC des voies navigables. Dans ces 
deux domaincs, I'investissernent fCdéral se chiffrait, en 1936, a 3,400 millions de dollars, 
suit plus de $300 par habitant. Entre 1919 et 1936 seulernent, les dCpenses dCclarées 
pour les routes et les rues ont dCpassé Ic milliard, dont Ia plus grande partie dCfrayée 
par les gouvernements provinciaux et municipaux. Le rCseau aCrien transcontinental 
Ctait du ressort du gouvernement fCdCral, bien que Ia propriétC privée s'exercãt sur un 
certain nombre de lignes auxiliaires ou de lignes desservant Ies mines. A Ia tin de 1937, 
l'ensemble de ces moycns de transport groupait des mises de fonds publiques Cquivalant 
it environ Ics trois quarts de Ia delte non rentable a bus les paliers du gouvernement. 

La revolution dans les transports 
Le dCclenchement de Ia guerre en 1939 a cu des consequences trés importantes sur toutes 
les formes de transport. La construction d'usines d'armement, Ia conversion et l'expan-
sion des industries fabriquant de I'acicr, des avions, des navires et des véhicules a moteur 
et l'arnCnagement de terminus de toules sortes ont entrainé de forts investissements 
dans les transports et unc utilisation intense du rCseau national de transport. 

La paix de 1945 a vu I'cxpansion constante de I'éconornie canadienne grace a Ia 
dcmande accumulée pour toutcs sortes de biens de consommation et de produits 

TRANSPORTS 	 213 



industriels et a I'importante augmentation de Ia demande de matières premieres dans le 
monde. La rapide expansion économique des premieres années d'après-guerre s'est 
accompagnée de transformations importantes dans l'industrie des transports. De 
nouvelles formes de transport sont apparues avec l'introduction de nouveaux concepts 
et de nouvelles techniques. 

Les chemins de fer et les voles navigables ont joué, au Canada, Ic role principal dans 
Ic transport interurbain des marchandises, depuis Ia Confédération jusqu'à Ia fin de Ia 
Seconde Guerre mondiale. En 1945, le rail et l'eau représentaient 97 p.  100 du transport 
interurbain exprimé en milles-tonne. Les chemins de fer transportaient environ 72 
p. 100 de cc volume. Vers 1953, leur part d'ensemble était tombée a 86 p. 100 et celle 
des chemins de fer a 57 p.  100. Pendant ce temps, Ic camionnage avait plus que triple 
sa part de transport interurbain a environ 10 milliards de milles-tonne; l'aviation s'est 
accrue de sept fois pour atteindre 21 millions de milles-tonne. 

Par suite de Ia découverte du pétrole dans l'ouest du Canada en 1947, les pipelines 
sont devenus une des formes principales du transport, répondant pour 6 p.  100 du 
transport interurbain, exprimé en tonnes-milles, en 1953. Le résultat net a été Ia crois-
sance de services de transport concurrents qui, a toutes fins pratiques, ont éliminC Ic 
monopole qui existait jusque-là dans ce secteur. 

Comme l'indiquait Ic rapport de Ia Commission royale d'enquête MacPherson sur 
les transports (1961): 

Depuis Ia fin de la Seconde Guerre mondiale, Ic transport au 
Canada a cessé d'être un monopole, dominé surtout par les chemins 
de fer, et ii a été livré a une vive concurrence entre divers moyens qui 
s'efforcent d'obtenir tout Ic trafic possible. Avec cc changement 
fondamental a coincide Ic développement d'un mode de transport 
correspondant aux besoins nouveaux et accrus d'une economic 
canadienne en vole d'expansion. 

L'histoire des transports canadiens, depuis Ia guerre, est surtout celle de ['expansion 
de nouvelles formes de transport et des efforts tentés par les anciens moyens, en parti-
culier les chemins de fer, pour s'adapter aux nouvelles conditions. 

Concurrence dans le transport des marchandises 
Une comparaison du travail effectué par chaque mode de transport, exprimé en mules-
tonne, l'unité de mesure du transport effectué, indique la nature de Ia transformation 
dans Ic transport des marchandises. 

Transport interurbain au Canada, exprimé an millions de milles-tonne 
par mode de transport. 1938-1 964 

Année Rail % Eau % Route % Air % 	Pipeline % Total 

1938 ......... 26,835 51.0 24267 46.1 1,515 2.9 1 .. 	 - - 52,618 
1945 ......... 63,349 71.7 21,994 25.0 2,995 3.3 3 .. 	 - - 88,341 
1950 ......... 55,538 61.2 27,017 29.7 7,597 8.4 8 .. 	610 0.7 90,770 
1953 ......... 65,267 56.9 32,845 28.6 9,778 8.5 21 . - 	6,817 6.0 114,728 
1955 ......... 66,176 53.8 34,348 27.9 10,248 8.3 31 .. 	12,302 10.0 123,105 
1960 ......... 65,445 46.8 36,869 26.4 13,841 9.9 43 .. 	23,640 16.9 139,838 
1961 ......... 65,828 43.3 39,169 25.8 16,099 10.6 45 .. 	30,791 20.3 151,932 
1962 ......... 67,937 41.6 42,720 26.2 16,585 10.1 49 .. 	36,005 22.1 163,296 
1963 ......... 75,796 42.4 46,559 26.0 16,704 9.3 54 .. 	39,880 22.3 178,993 
1964 ......... 85,033 42.4 54,164 27.0 18,181 9.0 64 .. 	43,334 21.6 200,776 

Moinsde 1 p.100. 	 -Néant. 
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L.a croissance de l'industrie du camionnagc. depuis Ia Seconde Guerre mondiale, est 
I'unc des manifestations les plus significatives de l'histoire du transport au Canada. 

Le rapport intitult: Lcs transports an Canada. rdigé en 1956 pour Ia Commission 
royale d'enquële sur Ics perspectives êconomiques du Canada, donne quelques raisons 
importantes de Ia croissancc de lindustrie du carnionnage: progrés de l'industrie 
secondaire, décentralisation industrielle, croissance des regions metropolitaines, 
progres technologiqucs dans Ia conception des camions, et routes plus nombreuses et 
ameliorces. L'organ isation d'une indust ne manufacturière Iégère aprés Ia Seconde 
Guerre mondiale a crié une demandc de moyens de transport que les camions Ctaient 
particu Iièrement aptes a satisfaire. 

Les camions ont pour principaux avantages Ia souplesse et Ia facultC d'adaptation 
et its sonl, partant, Cconomiques et rapides. La rapidite,-Ie temps Ccouk entre l'expdi-
lion et Ia li' raison des marchandises,-est pour l'exp'diteur. Ic facteur Ic plus important, 
grace, dans hien des cas, au temps gagne pendant Ic transport. II est Cgalement possible 
d'ajuster Ic canlion aux dimensions de l'envoi, les niarchandises dont Ic volume est 
infCrieur a une isagonnec Ctant ainsi transportCes a nieillcur compte. Le porte-a-porte, 
Ia reduction des frais d'entrcposage, de manutention et d'cmballage sont égalemcnt des 
avantages du transport par cumion. 

Les progrés eIl'ectuCs dans Ia conception technique du matCriel automobile revétent 
aussi tine certaine importance. Les dimensions dii camion augmentent. Leur carrosserie 
et leurs reniorques legéres peuent transporter des charges plus lourdes sur des distances 
plus tongues. d'oü me plus grande efficacite du transport. L'emploi toujours plus 
rCpandu des moteurs diesel a perniis d'augmentcr l'Cconomie de carburant ct de 
rCduire Ia frCquence des reparations inaportantes ci des miscs au point. 

L'cxpansion et l'amClioration des routes et des rues ont jouC aussi tin role prC-
ponderant dans la croissance de l'industrie du camionnage. l)es programmes de cons-
truction routiCre, comme Ia Route transcanadienne, ont prCsentC pour cette industrie 
tin asantage inestimable. CommencCc en 1949. Ia Route transcanadienne relic main-
tenant l'Atlanlique au Iaciliquc. Cci ou\rage. ainsi quc d'autrcs projels iflipOrtaflts 
d'aniCnagement routier, a considCrablement accru Ia renabilitC dii camionnage; en 
1966. les canhions eflcctiiaient couramment des parcours de plus de 2.000 niilles et I'on 
reussissait mCme a cou' rir des distances (IC 3,000 mules. 

Nombre de mutes de routes et de rues 

Grand-routes et rout's roales 
Annéo - 

Revêtues Asphaltées Total 

1948. 	........... 17,339 340.192 357,531 
1950 ............. 24,820 351 .281 376.101 
1955 ............. 34,164 366,195 400,359 
1960 ............. 50,617 373,498 424,115 
1963 ............. 89,631 381,787 441,418 
1964 ........ -.... 	 61,677 377,189 438,866 

Rues urbaine8 

Revètues Asphaltèea Total 

6,256 7,988 14.244 
7364 7,168 14,532 

10.831 11,195 22,026 
19,843 15,805 35,648 
25,942 17,144 43,086 
26,061 16,116 42,177 

Dépenses consacrées aux routes et aux rues 

Année 	 Grand-routeset 	 Rues urbainos 
	

Total 

1945 
1950 
1955 
1960 
1963 
1964 

routes rurares 

84,164,757 
277,913,759 
513,852,270 
794,873,201 
921,228,956 

1,100,628,717 

19,430,465 
53,116,916 

111,014,007 
272,388,000 
291,407,000 
283,015,000 

103,595,222 
331 030,675 
624,866,277 

1,067.261,201 
1.212,635,956 
1,383,643,717 
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Lindustrie dii carnionnage au Canada 
prend sans cesse de lampleur. Le 
nombre estirnatif dc carnions du secteur 
side louagea sest accrii dc 60,500 en 

1963 i617SOen 1964. 

La premiere statistique sur l'accroissernent, Ia nature et Ia composition de l'industrie 
du camionnage au Canada ne remonte qu'à 1957. A cette époque, Ic nombrc total de 
carnions, sans conipter ceux qul n'étaient pas affectCs au service des transports, Ctait 
estimC a 832.055. Lcs camions privés urbains et de rerme comptaient pour un tiers de cc 
nombre; les camions privés interurbains forniaient Lifl quart, tandis que les camions de 
louage interurhains et les véhicules publics scicvaient a moms de 6 p.  100. En 1966, cc 
rapport n'avait guére change. 

Ii va de soi que tous ces camions ne font pas concurrence aux autres nioyens de 
transport; le carnionnage urbain et Ia majeure partic du camionnage des fermes ne 
soutiennent pas Ia concurrence. Le carnionnage prend son importance rCelle dans Ic 
secteur soumis a Ia concurrcnce,—Ie camionnage interurbain des transporteurs privCs 
ou de louage: entre 1957 et 1963, Ic nombre de milles-tonnc des camions privés et de 
Iouage interurbains a double, atteignant 16 milliards dc mules, soit 85 p.  100 du total. 

D'irnportance Cgale au chapitre du transport de marchandises au Canada depuis Ia 
guerre est l'accroissemcnt du nombre de milles-tonne effectuCs par les pipelines. Cette 
expansion a commence en grand au debut des annCcs 1950. peu aprés I'aménagerncnt 
d'un certain nombre de pipelines important. Vers Ic milieu des annCes 1950, les grands 
olCoducs reprCsentaient plus de 10 p.  100 du total de milles-tonne interurhains. Dix ans 
plus tard. avec Ia misc en service d'un certain nombre de gaioducs importants, Ia part 
dccc moyen dc transport a plus que double pour atteindre 21 p. 100 du total (plus de 
43 milliards de milles-tonnc), soit bien plus que Ic double de celui des camions et 
presque egal a celui du transport par eau. 

Ce remarquahle accroisscment en un laps de tenips aussi court rCsulte, ii va de soi, 
de Ia découverte et l'exploitation d'immenses gisenlents de pctrole dans l'ouest du 
Canada pcu après Ia gucrre. Jusqu'à 1947, Ia production du pCtrole brut Ctait insigni-
fiante et se faisait surtout dans Ia region de Turner Valley, dans Ic sud-ouest de l'Albcrta. 
La découverte de Leduc a niarquC Ic debut de toute Line sCric de dCcouvertes dans 
l'ouest du Canada. La production du brut est passCc de moirts de t millions dc barils 
en 1947, a 275 millions de barils en 1964. Au debut de Ia pi.riode, Ia production cana-
dienne ne suhvenait qu'à environ 10 p.100 des hesoins du pays: en 1964. Ia proportion 
était de prCs dc 60 p. 100. C'est une rCalisation vraiment remarquable, vu que Ia 
consommation a plus que quadruple au cours de Ia mCme période. 

L'accroissemcnt impressiortant dc Ia production du pCtrole a permis une augmenta-
tion spectaculairc du nombre de milles de canalisations et a eu des repercussions 
importantes sur les autres industries producirices d'Cnergie et sur les transports. Dix 
ans aprCs Ia dCcouverte de Leduc, un réseau d'olCoducs, plus de 5,000 milles de long, 
était anlénagC et 3,200 mules de canalisations principales transportait Ic pCtrole des 
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Prairies vers Ic centre du Canada et jusqu'à Ia cOte du Pacifique. En 1959, près de 5,500 
miles de canalisations principalcs et un vaste róseau de canalisations secondaires 
étaient aménagés: cette année-Ià, les chemins de fer ont transporté a peine un tiers 
environ du volume de petrole brut qu'ils transportaient dix ans plus tot, malgré Ia forte 
augmentation de Ia production et de Ia consommation au cours de Ia pCriode. Fin 1964, 
ii y avait prés de 8,000 mules d'olCoducs principaux au Canada. 

La recherche du pétrole dans l'ouest du Canada a conduit a Ia découverte d'im-
portantes reserves de gaz naturel. En 1953, Ic gaz naturel fournissait a pcu près 3 p. 100 
des besoins Cnergetiqucs du pays. Dix ans plus tard. Ia production s'etait decuplee ci 
atteignait plus d'un trillion de pieds cubes. Au cours de Ia pCriode 1956-1962. I'industrie 
du gaz naturel s'cst dCvcloppée au Canada a un rythrne comparable a celul de l'industrie 
du pCtrole au debut des annécs 1950. Pendant cette période, on a cxtrait, transportC et 
utilisC presque deux fois autant de gaz naturel qu'au cours des 50 annCes precCdentes. 

Encore ici, l'écoulement de ces vastes reserves dans l'est et dans l'ouest du Canada 
ainsi qu'aux Etats-Unis nCccssitait l'amCnagemcnt de canalisations, Ic seul moyen de 
transport rentable du gaz naturel. Fin 1958, les 650 mules de conduitcs de Ia il 'es: ('oust 
depuis Ia region de Ia rivière La Paix jusqu'à Vancouver et Ia frontière des Etats-Unis 
entraient en service et I'année suivante. on terminait I'installation de Ia ligne Trans-
Canada s'étcndant sur 2,290 milles depuis I'Alberta jusqu'à Toronto et Montréal. La 
distance couvertc alors par Ics gazoducs s'élevait a plus de 4,100 milles. A Ia tin dc 1964, 
cue atteignail prés de 6,000 milles. 

Pétrole brut et gaz naturel, production et Iongueur des pipelines. 1947-1964 

Pétrole brut 	 Goz natural 
Année 
	

Mules de pipelines 	Production 	Mules do pipelines 
(1.000 bar 	ndojres Principaux Total (1.000 M pi. Cu.) Secondaures Principaux Total 

1947 ....... 7,692 
1948 ....... 12,287 
1949 ....... 21,305 
1950 ....... 29,044 
1951 ....... 47,616 
1952 ....... 61,237 
1953 ....... 80,899 
1954 ....... 96,080 
1955 ....... 129,440 
1956 ....... 171,981 
1957 ....... 181,848 
1958 ...... . 165,496 
1959 ....... 184,778 
1960 ....... 189,534 
1961 .... 220,848 
1962 ....... 244,115 
1963 ....... 257,662 
1964 ...... . 274,626 
1965 ....... 293,572 

265 1,158 1,423 
333 1,244 1,577 
380 2,120 2,500 
436 3,358 3,794 
569 4,087 4,656 
887 4,193 5,080 

1,405 4,646 6,051 
1,778 5,095 6,873 
2,000 5,147 7,147 
2,382 5,426 7,808 
2,776 5,661 8,437 
3,164 6,390 9,554 
3,494 6,543 10,037 
3,681 6,926 10,607 
3,792 7,952 11,744 

n.d n.d. n.d. 

Données non disponibles 

220,007 167 2,707 2,874 
337,804 257 3,850 4,107 
417,335 298 4,110 4,408 
522,972 306 4,365 4,671 
655,738 393 5,077 5,470 
946,703 405 5,190 5,595 

1,117,425 405 5,505 5,910 
1,407,098 464 5,917 6,381 
1,470,083 nd. nd. n.d. 

L'amélioration et I'Clargissement du rCseau de canaux dii Saint-Laurent out etC faits 
par Ctapes au cours des ans en vue d'utiliscr Ic irajet pcu coütcux des voics fluviales pour 
Ic transport des marchandises it destination ou en provenance du centre industriel de 
l'ArnCrique du Nord. 

Les nCgociations visant I'aménagement de Ia Vole maritime se sont engagées entre 
les Etats-Unis et Ic Canada vers Ia fin du siècle dernier. En 1895, les gouvernements des 
deux pays ont créé une Commission des transports en eau profonde qui fut chargCc 
d'Ctudier In possibilité d'amCnager un chenal profond depuis les Grands lacs jusqu'ã 
l'Atlantique. Au debut du present siècle, Ic projet Ctait déjà au point scIon Ics grandes 
lignes du plan qui est devenu unc rCalité.-une entreprise conjointe des deux pays, 
comportant Ct un chenal navigable ci une centrale hydro-electrique. 
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Des 1900, Ia profondeur utile du réseau de canaux était portée a 14 pieds. En 1912, 
Ic gouvernement canadien entreprit d'améliorer Ic canal de Welland, portant Ia pro-
fondeur a 27 pieds, les écluses étant 800 pieds de long Ct 80 de large. Les travaux corn-
mencés l'année suivante, furent interrompus pendant Ia guerre et finalement achevés 
en 1932 au coüt de 132 millions de dollars. C'était Ic premier pas décisifvers I'aménage-
ment de Ia Vole maritime du Saint-Laurent d'aujourd'hui. 

Dans les annécs subséquentes, les négociations ont continue entre les deux pays et, 
si plusieurs plans et projets ont Cté Ctudiés, on a cependant enregistré un retard constant 
dans les decisions a prendre. Les besoins croissants du commerce montraicnt de plus en 
plus Ia nCcessité d'aménager Ia Voie maritime et, en 1954, les deux pays en vinrent a 
un accord pour entreprendre les travaux. lnaugurCe en 1959, cc rêve, vicux de 400 ans, 
d'une voie en eau profonde s'Ctendant sur 2,300 milles depuis l'Atlantique jusqu'à Ia 
source des Grands lacs était enfin devenu une réalité. 

Comme dans le cas des pipelines, Ia decision d'aménager Ia Vole maritime Ctait Iiée 
a l'exploitation des ressources, en particulier du minerai de fer, aprés Ia mise en exploi-
tation des gisements de minerai de fer du Québec-Labrador. La demande accrue de 
fer et d'acier aux Etats-Unis et l'épuisement des sources d'approvisionnements a incite 
Ia Materials Policy ('omnission de cc pays, qui avait pour tâche d'examiner les pers-
pectives d'approvisionnement au pays et a l'étranger, a declarer: 

<<La réalisation du projet de Ia Voie maritime du Saint-Laurent est 
nécessaire 51 le mineral de fer dolt étre transporté en grandes 
quantitCs depuis Ic Labrador jusqu'aux usines de l'Oucst central. Avec 
son chenal de 27 pieds, Ia Vole maritime rendra possible le transport 
en direct du mineral de fer par des gros caboteurs depuis Sept-Iles 
jusqu'aux ports des lacs inférieurs. Le coUt du transport par eau en 
sera réduit de plus de 25 p. 100, Ics expeditions seront quadruplCes 
et une certaine pression sera exercCe sur les tarifs-niarchandiscs de 
chemins de fer depuis Montréal et Baltimore jusqu'à Pittsburgh et 
les endroits situés a l'oucst.> 

Pour Ic Canada, l'importante entreprise hydro-électrique et d'exploitation des 
ressources accompagnant l'aménagenient de Ia Voie maritime de méme que l'epargne 
dans les frais de transport, surtout du grain depuis la tête des Lacs jusqu'aux ports 
du Bas Saint-Laurent, constituaient les principales raisons d'accepter l'entrcprise; 
de plus, Ia Voie maritime laissait prCvoir une utilisation plus efllcace des navires 
servant au transport en amont du mineral de fer et du charbon. C'étaicnt les trois 
principaux produits censes bénCficier de Ia Vole maritime. 
Trafic—On s'attendait qu'une fois Ia Voie maritime terminée, ii y passerait chaque 
année 20 millions de tonnes de mineral de fer, a peu près 10 millions de tonnes de 
céréales et de produits connexes et 4 millions de tonnes de charbon. On prévoyalt 
aussi qu'il y passerait 1.500,000 tonnes de papier, de bois a pâte et de pâte de bois et 
près de 8 millions de tonnes de marchandises diverses. En 1957, les canaux du Saint-
Laurent assuralent Ic transport de 10 millions de tonnes en moyenne par an. On 
s'attendait d'epargner chaque annCe, en frais de transport, entre 45 et 50 millions de 
dollars, en évitant les transbordements coüteux par l'utilisation des grands services de 
transport en vrac, qui représentent Fun des moyens de transport les moms onéreux au 
monde, et peuvent parcourir Ia Vole maritime d'une extrCntité a I'autre. 

Evidemment, ces previsions dépendaient des taux de pCage. La loi sur I'Administra-
tion de Ia Voie niaritime du Saint-Laurent porte que les pCages doivent être suffisants 
pour couvrir les frais d'entretien et d'exploitation de Ia Voie maritime, payer les 
intérêts, au taux courant des fonds empruntés et amortir Ia misc de fonds sur une 
période de 50 ans, soit un total d'cnviron 20 millions par année. 

Le comité des péages avait prévu que, Ia premiere annCe, environ 25 millions de 
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tonnes de marchandises emprunteraient Ia nouvelle partie de Ia Vole maritime, et que 
ce chiffre atteindrait 50 millions, en 1968. Pour le canal de Welland II prévoyait un 
trafic de 40 millions de tonnes, en 1959, augmentant a 60 millions, en 1968. 

Marchandises transportees et revenus. Vole maritime du Saint-Laurent, 
previsions et chiffres reels, 1959-1964 

Canaux du Saint-Laurent 
Volume de merchandises Revenu du péage 

Prévisons Chitires Previsions' Chiffre 
reels reels 

(mitliers do tonnes) (milliers de dollars) 
1959 ....... - ...................... 25,000 21,221 9301 7,400 
1960 .............................. 29,000 20752 10,709 7.300 
1961 	.............................. 33,000 23.673 12,277 8,200 
1962 .............................. 37,000 25.748 13,765 9,200 
1963 .............................. 41,000 31,164 15,254 11,200 
1964 .............................. 44,000 39.440 16,370 14,200 

Canal maritime de Wetland 
1959 .............................. 40,000 27,506 2,060 1.800 
1960 .............................. 43,000 29,281 2,215 2,000 
1961 	.............................. 46,000 31,404 2,369 2,200 
1962 ............... 	............... 50,000 35,511 2.575 1 .400' 
1963 .............................. 53,000 41,325 2,730 800 
1964 .............................. 55,000 51,416 2.833 900 

'Rapport du comité des péages de l'Adrninistration canadienno dole Vole maritime du Saint-Laurent, I. 
12 juin 1958. 	PCages interrompus to 18 juillet 1962. 

Les données sur les six premieres années d'exploitation montrent que, sans atteindre 
les previsions, Ic transport des marchandises a cependant augnienté d'une manière 
constante. La prcuve en est l'auginentation de 27 p.  100 du nombre de tonnes passées 
dans Ia Vole maritime en 1964. Si cette tendance se maintient, Ic but de 50 millions de 
tonnes sera atteint et méme dépasse. 

La Voie maritime du Saint- 
Laurent, résesu d'eaus navi- 
gables constituc par Ic fleuvc 
Saint-Laurent et let cinq Grands 
act, permct a des bateaux ayant 
usqu'à 730 pieds de longucur de 
voguer directement de l'océart 
.Atlantique aux limites des 
(irands lacs, distance de quelque 

2.300 mules. 
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Au canal de Welland, le transport a égalernent augnienté dune facon remarquable 
en 1964, dépassant 50 millions de tonnes pour Ia premiere fois. Un programme de 
modernisation de ce secteur vise it augmenter sensiblement les possibilités de transport 
au-delà de 60 millions de tonnes. 

La Vole maritime du Saint-Laurent a apporté de grands avantages économiques au 
Canada. Elle lui a permis de devenir Ic principal exportateur de céréales du monde et 
d'obtenir Ic transport a bas prix des matières preniiCres indispcnsables a l'industriali-
sation du pays. Dc plus, chaque Iivre de marchandises qui passe par Ia Voie maritime 
doit y Ctre amenée ou y Ctre prise par les autres moyens de transport, de sorte qu'cIle 
présente des avantages inestimables pour ces autres formes de transport. En fait. Ia 
Voie maritime s'est révélée l'un des principaux rnoyens grace auxquels Ic Canada a pu 
atteindre son niveau actuel de prospérité durable. 

Coniparé aux autres modes de transport. Ia quantité de marchandises transportées 
par air au Canada est relativement insignifiante et rcprésente moms de I p.  100 du 
total de milles-tonne interurhains. Cependant, pour cc qui est du taux d'accroissemcnt, 
Ic transport aérien a dépassé de beaucoup toutes les autres formes de transport sauf 
les pipelines. De moms de 12 millions de livres en 1945, Ic transport des marchandises 
par air est passé a 222 millions de liv res. en 1964, tandis que Ic nombre de milles-tonne 
aériens est passé de 3 millions a 64 millions pendant Ia méme période. 

L'accroissenient le plus remarquable dans Ic transport aérien s'est produit au debut 
des années 1950, par suite de Ia misc en valeur des ressources et Ia construction des 
entrepriscs de Ia defense dans Ic nord du Canada. Entre 1951 Ct 1956, le transport 
aérien est passé dc 50 millions a 300 millions de livres, chiffre qui n'a pas été dCpassC. 
II est peu probable quc les projets de Knob Lake, de Kitimat et dc Ia ligne de pré-alerte 
aicnt Pu Ctre réalisCs aussi rapidement sans Ic transport aCricn. A cc propos, l'avion 
jouc vraiment un role aussi important dans Ia misc en valeur du Nord que celui des 
chemins de fer dans l'Oues(. 

Ces dernières annCes, l'accroissenicnt du transport aCrien s'est surtout manifestC 
dans les services interurbains. Entre 1960 Ct 1964. Ic volume de fret aCricn par service 
régulier (a l'exclusion des messageries) est passé de 54 millions a 93 millions de livres. 
Le nombre de milles-tonne de transport aéricn a double pendant cette pCriode, 
atteignant 57 millions. Air Canada et les Lignes aCriennes du Pacifique-Canadien ont 
partagé ccttc rCalisation. Air Canada a porte son volume a 67 millions de livres ci Ic 
Pacifique-Canadien, a 8.500.000. 

Cet accroissement du transport aérien depend dans une large mesure des avantages 
qu'il offrc par rapport aux autres moycns de transport, surtout hi vitesse qui représente 
un facteur important dans Ic transport des périssables ou les articles a Ia mode. D'autres 
avantageS ifliportants du transport aCrien sont l'éliniination ou Ia reduction des stocks 
Ct Ia disparition des emballages coQteux. Avec Ia misc en service d'avions plus spacieux 
et plus rentables, Ic transport et Ic service disponible ont augmentC rapidcment et 
entrainC une reduction correspondante des prix; au cours des dcrniêres années, les 
tarifs de transport aCrien ont baissC et divers tarifs de categoric et de classe ont été 
établis afin d'assurer l'expansion de certains marches. 

Uexpansion rapide du transport aCrien ne montre aucun signe de ralentissement, car 
les lignes aCrienncs de la plupart des nations transportent d'importantcs cargaisons 
payantcs de marchandises. L'Association internationale des transports aériens a 
annoncC rCcemment que les expeditions sur les routes transatlantiques ont augmenté 
dc prés des deux tiers pendant Ic premier trimestre de l'annCe 1965 par rapport a l'année 
prCcédente. Le transport par les avions tout-cargo a augmenté de 84 p.  100, tandis 
que les vols mixtes (passagers ci marchandises) ont augmcnté de 50 p.  100. Un exemple 
de I'avion mixte est Ic rCacté DC-8 dAir Canada qui transporte 69 passagers et sept 
palettes pouvant contenir 7,000 livres chacune. 
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Le lransprt icricil, .iu debut un 
scr ice a coüt ele',á pour 1cxp6dition 
de marchandises spéciales, est devenu 
un moyen important de transport . 
rapide des marchandises vers les 	 . 
regions CloignCes. L'avion peut trans- 	 - 
porter presque tout, etla gamme de 	 / 
marchandises enipruntant les voles 
aériennes s'Ctend constamment. Le 	 . 
mouvement du fret par avion au 
Canada, quoique impressionnant, ne 

levolume du 
transport aérien sera double et dépas- 
sera 1,250,000 tonnes de marchan- 
dises annueflement. 

Les chemins de fer canadiens out 
connu des années difficiles aprés Ia Seconde Guerre mondiale. Avec Ia suppression de 
la régie des prix et des salaircs, us se sont trouvés immCdiatement en face de fortes 
augmentations au chapitre des salaires. De plus, ils avaient a faire face au problCme 
croissant de Ia concurrence du camionnage. En 1949, une Commission royale fut 
chargée d'étudier Ia question du transport ferroviaire au Canada. Les compagnies de 
chemins de fer ont déclarC que Ia concurrence du camionnage leur coQtait des millions 
de dollars en transport perdu chaque année. Pour pallier cet inconvenient, elks deman-
dCrent, comme solution partielle. Ia réglementation du camionnage et une plus grande 
liberte dans l'établissenient des prix. 

En 1950, une grève de neufjours des cheminots a oblige les expéditeurs, dont un 
grand nombre pour Ia premiere fois, a recourir au camionnage; l'industrie du carnion-
nage a relevé le défi et les chemins de fer ont perdu irrévocablement une grande partie 
de leur commerce. Dans son rapport de 1951, Ia Commission royale d'enquéte a 
déclaré: 

uLa concurrence du camionnage dans le Canada central a pris une 
telle importance qu'elIe est en train de rogner les revenus des chemins 
de fer en leur enlevant une grande partie de leur commerce le plus 
profitable et en les forcant a réduire leurs taux de transport de 
facon dangereuse uniquement pour en conserver une partie.a 

En dCpit des recornmandations de Ia Commission, aucune solution immediate 
n'était offerte pour résoudre les problémes des chemins de fer. Pour faire face a Ia 
concurrence du camionnage, les chemins de fer ont eu recours dans une large mesure 
aux Maux convenusa, c.-à-d. des taux de concurrence appliqués a un volume de 
transport garanti, et leurs efforts ont eu beaucoup de succès. Les recettes provenant 
des taux convenus ont double entre 1950 et 1954, atteignant 20 millions de dollars, 
soit près de 6 p.  100 des recettes totales du transport ferroviaire de marchandises. Vers 
Ia fin de l'année 1963, plus de 1,200 taux convenus étaient en vigueur et englobaient 
plus de 21 p. 100 des recettes totales au chapitre du transport des marchandises. 

Un autre changement important du programme d'établissement des tarifs ferroviaires 
a etC Ic remplacement des tarifs de categoric par les tarifs de concurrence. Par exemple, 
en 1951, les tarifs de categoric rCpondaient pour 8.4 p. 100 du transport ferroviaire en 
milles-tonne; en 1962, Ia proportion n'Ctait plus que de 2 p.  100. Les recettes tirCes de 
ce genre de transport ont baissé de 21 p. 100 a 5.5 p. 100. D'autre part, Ic transport sous 
le regime des taux de concurrence, exprimé en milles-tonne, a double pendant Ia même 
période, atteignant 16 p. 100, tandis que les recettes ont triple et atteint 25.5 p. 100. 
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Depuis quinze ans, les chemins de fer entreprennent de vastes programmes de 
niodernisation du materiel et d'équipement. Une grande partie du materiel ancien a Cté 
remplacCe en vue d'arnCliorer Ic service et de rCduire tes frais. I.'exemple Ic plus saisissant 
a etC le remplacement integral, des 1963, des locomotives a vapeur par des locomotives 
diesel, dont Ia plus grande puissance de traction a permis aux sociétCs ferroviaires de 
faire 50 p.  100 plus de milles-tonne bruts qu'en 1950, avec 29 p. 100 de moms de 
locomotives. 

D'autres innovations importantes et des ameliorations techniques comprennent: 
expansion de Ia commande centralisCc des trains; rapidité d'expCdition des convois; 
accroissement de Ia capacitC des voies principales; construction de triages a commande 
Clectronique, afin de rernplacer les triages plats désuets et disperses; mCcanisation des 
mCthodes d'entretien des voles ferrées, et nombreuses autres innovations technolo-
giques comme les rails soudCs, et communications et appareils de commande per-
fectionnés. 

Des anienagements et des innovations importantes ont etC rCalisés dans le materiel 
roulant, grace aux ameliorations apportCes aux wagons it marchandises: nouveaux 
genres a charge plus tourde et it capacitC plus grande; wagons-citerncs spCciaux servant 
au transport des liquides en vrac; wagons a trois ponts servant au transport des auto-
mobiles et toute une gamme d'autrcs modéles spécialement concus pour le transport de 
denrCes choisies. 

Les chemins de fer ont essayé également de faire face directement a Ia concurrence du 
camionnage en exploitant leurs propres rCseaux de transport par camion. Les deux 
grandes compagnies de chemins de fer figurent parmi les propriCtaires des plus grandes 
entreprises de camionnage du pays, exploitant une Ilotte complete de camions, soit a 
titre de pleines fihiales, soit d'achats directs de lignes existantes. Un aspect important 
de cette activitC est l'expansion du service rail-route des chemins de fer. Ce service, qui 
a dCbuté en 1957, consiste a transporter les remorques des grand-routes sur les wagons 
en plate-forme des chemins de fer; depuis cette date, le service est passé de 77,000 
reniorques en 1958, a près de 232,000 en 1964, lorsque Ic National-Canadien a annoncC 
une augmentation de 30 p.  100 dans le nombre de remorques transportées et ii a 
commandC 400 wagons destinés au transport rail-route en plus des 800 déjà existants. 
Le Pacifique-Canadien possêde plus de 1,500 wagons dans son service rail-route et 
en a commandé d'autres. Ce materiel et 59 terminus du service rail-route font du 
Pacifique-Canadien l'une des plus grandes entreprises dans ce genre de transport 
(voiturier public de rcmorques sur wagons ferroviaires) en AmCrique du Nord. 

D'autres innovations techniques et administratives ont été introduites par les chemins 
de fer au cours des dernières annCes dans un effort dCterminC de récupCrcr le transport 
perdu et renforcer leur position de concurrence. Les deux grands chemins de fer ont 
inaugurC de nouvelles mCthodes pour Ia nianutention des wagonnCcs incomplCtes et 
des messageries, offrant un service coordonnC par route et chemin de fer et, dans cer-
tains cas, par air et par eau. us ont fait Cgalcment d'importantes muses de fonds dans des 
containers spéciaux concus pour s'adapter au divers moyens de transport. Ainsi, sous 
ces deux aspects importants, les grandes compagnies de chemins de fer ont essayC 
d'affronter les changements qui se produisent dans he monde des transports. 

Bien que Ia part relative des chemins dc fer dans Ic transport interurbain ait baissC, ils 
transportent chaque année un volume croissant de marchandises. Dc 1961 a 1964, Ic 
transport ferroviaire a augmentC de 174,500,000 tonnes, pour atteindre 211,500,000 
tonnes, et Ic nombre de milles-tonne a augmentC de près d'un tiers pendant Ia mCme 
période, passant de 66 milliards a plus de 85 milliards. 

Le role important de pionnier qu'ont joué Ies chemins de Icr dans Ics debuts du pays 
se répète aujourd'hui dans le Nord. Quoique Ia voie principale ou Ia longueur en milles 
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de voles ferrées simples ne montre qu'une augmentation de près de 1,000 mules depuis 
la tin de Ia Seconde Guerre mondiale, les nouvelles voles de communication ouvertes au 
transport ont augmenté de plus de 2,300 mules. L'abandon dc 1,300 milks d'embranche-
ments explique cc gain net peu considerable. 

Cet allongement des voles principales s'est fait surtout vers Ics regions intCrieures du 
Nord canadien, occasionné par Ia misc en valeur des ressources. Parmi les plus impor-
tantes on conipte: une voie ferrée tongue de 114 mules, achevée en 1953 entre Sherridon 
et Lynn Lake, dans Ic nerd de Manitoba, ouvrant l'accès a une riche et nouvelie source 
de mCtaux communs; en 1954, construction, par I'Iron Ore Company of Canack:, d'une 
voic ferrée de 358 milles entre Sept-Iles et Schefferville, qui permettait l'exploitation des 
riches gisements de mineral defer de l'Ungava, près de Ia frontière du Québec/Labrador. 
En 1957, une vole ferrCe de 161 milles reliait Beattyvilie a Chibougamau; en 1959, un 
troncon de 133 milles allant de Saint-FClicien jusqu'à Chibougamau complétait une arc 
de 294 mules de voles ferrées traversant Ic nord du Québec si riche en bois et en mine-
raux. En 1957, Ic Pacijie Great Easterti Railway allongea son parcours de 252 mules en 
reliant Prince Gcorgeà Fort St. John (C.-B.); en 1962, les 190 milles du Cartier Railway, 
partant de Port-Carlier et allant jusqu'aux riches regions ferrifères du lac Jeannine et 
du mont Wright, furent achevés dans Ia province de Québec; enfin. en 1964, 430 mules 
de chemins de fer ont été aménagCs entre Roma (AIb.), Hay River (T. N.-O.) et Pine 
Point pour assurer Ic transport des concentrCs du p10mb et du zinc depuis les regions 
minlCres de Pine Point sur Ia nyc sud du Grand lac des Esciaves aux fonderies de Trail 
(C.-B.) ct pour aider a Ia misc cn valeur de Ia partie nord de Ia region de La rivière La 
Paix. Cette ligne de chemin de fer est Ia premiere a ètre amCnagCe dans les Territoires 
du Nord-Ouest et Ic second chemin de fer canadien a traverser Ic 60c  paralléle, Ic premier 
étant Ic parcours du White Pass and Yukon, entre Skagway (Alaska) Ct Whitehorse, dans 
Ic Yukon. 

Des changements considérables se sont egalement manifestés dans Ic transport des 
voyageurs. Scion Ic rapport intitulC: Les Transports au canada, les voitures particulières 
se sont révClées, même depuis 1928. comnie Ic principal moyen de dCplacement inter-
urbain au Canada, rCpondant pour prés de 60 p.  100 des milles-voyageur interurhains, 
suivies des chemins de fer (38.3 p.  100) et des autobus interurbains (2.2 p.  100). 

La situation a change d'une facon remarquable au cours des annCes 1930. Vers 1935, 
les automobiles particuiièrcs avaient augmenté leur proportion de milies-voyageur a 
prCs des trois quarts du total, et Ia proportion avait presque double a 5 p. 100, pour les 
autobus interurbains. Cette augmentation s'Ctait faite surtout aux dCpens du transport 
des voyageurs par chemin de fer qul a diminuC de près de Ia moitiC, atteignant seule-
ment un peu plus du cinquième du total. Les restrictions imposCcs pendant Ia gucrre 
avaient forcCment limitCs les voyages en automobile CL tine fois de plus Ics chcniins de 
fer sont devenus Ic principal moyen de transport comprenant prés de Ia moitiC du 
nombre global de milles-voyageur en 1945. AprCs Ia guerrc. Ia forte augmentation du 
nonibrc dc vChicules automobiles et laccroissement du transport aérien ont amenC un 
renversernent saisissant dans cette situation. 

Milles-voyageur interurbains, salon Ia mode do transport, 1949-1964 

Annéo Auromobile Chemin deter Autobus Avjon Tot.il 

- - (millions) % (millions) % (millions) % (millions) % (millions) % 
1949 .......... 15,695 69.5 3,193 14.1 3,327 14.7 385 1.7 22,600 100.0 
1950 .......... 17,364 72.3 2,816 11,7 3,386 14.1 445 1.9 24,011 100.0 
1955 .... 	...... 30,227 81 9 2,892 7.8 2,801 7.6 995 2.7 36,915 100.0 
1960 .......... 41,351 85.5 2,264 4.7 2,593 5.4 2,143 4.4 48,351 100.0 
1961 .......... 42,990 85.8 1,961 3.9 2,654 5.3 2,519 5.0 50,124 100.0 
1962 .......... 44,845 85.8 2,019 3.8 2.713 5.2 2,708 5.2 52,285 100.0 
1963 .......... 47,180 85.9 2,070 3.8 2,862 5.2 2,826 5.1 54,938 100.0 
1964 ...... 	.... . 49,679 85.1 2,681 4.6 2,886 5.0 3,109 5.3 58,355 '100.0 
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Milles-voyageur interurbains, selon le mode de transport, 
transporteurs publics seulement, 1949-1964 

Année Cheminsdefer Autohus - 
(millions) % (millions) % 

1949 ................ 3,193 46.2 3327 48.2 
1950 ................ 2,816 42.4 3,386 50.9 
1955 ................ 2,892 43.2 2,801 41,9 
1960 ................ 2,264 32.4 2,593 37.0 
1961 	................ 1,961 27.5 2,654 37.2 
1962. 	 ............... 2,019 26.4 2,713 38.1 
1963 2,070 26.7 2,862 36.9 

2,681 30.9 2,886 33.3 

Avions Total 
nillions) % (millions) % 

385 5.6 6,905 100.0 
445 6,7 6,647 100.0 
995 14.9 6,688 100.0 

2.143 30.6 7,000 100.0 
2,519 35.3 7,134 100.0 
2,708 35.5 7,440 100.0 
2,826 36.4 7,758 100.0 
3,109 35.8 8,676 100.0 

Voyageurs interurbains, selon le mode de transport. 1941-1964 

Arrnée 	-- 	Chemins defer 	 Autobus 	 Avions 	 Totai 

	

(milliers) 	% 	(milliers) 	% 	(milliers) 	% 	(milliers) 	% 

	

1941 .......... 29,779 	45.7 	35,276 	54.1 	138 	0.2 	65,193 	100.0 

	

1944 .......... 60,336 	37.6 	99,640 	62.2 	285 	0.2 	160,261 	100.0 

	

1949 .......... 34,884 	19.2 	145,404 	80.1 	1,259 	0.7 	181,547 	100.0 
1950 .......... 	 31,139 	18.6 	134,487 	80.5 	1,500 	0.9 	167,126 	100.0 

	

1955 .......... 27,230 	22.2 	92,158 	75.1 	3,249 	2.7 	122,637 	100.0 

	

1960 .......... 19,497 	20.9 	68,580 	73.3 	5,452 	5.8 	93,529 	100.0 

	

1961 .......... 18,784 	21.1 	64,288 	72,4 	5,741 	6.5 	88,813 	100.0 

	

1962 .......... 19,258 	22.4 	60,695 	70.6 	6,064 	7.0 	86,017 	100.0 

	

1963-  ........ 20,636 	23.7 	60,040 	69.1 	6,278 	7.2 	86954 	100.0 

	

22,915 	26.3 	57,370 	65.9 	6,772 	7.8 	87,057 	100.0 

I )cpuis 1949, le nombre de voitures particulières a augmenté en moyenne d'au-delà de 
2011.000 par an oü ii y avait moiris de 1,700,000 voitures particulières au Canada, soit 
uric automobile par huit personnes. En 1964, ii y en avait plus de 6 millions, soit une 
automobile par quatre personnes. Le Canada compte plus d'automohiles par personne 
que tout autre pays du monde, sauf les Etats-Unis oü l'on en trouve une par 2.8 per-
sonnes. En 1964, les Canadiens ont parcouru plus de 50 niiiliards de mules, augmenta-
tion de 150 p. 100 des mules parcourus en 1949. 

Regardée autrefois comme un article de luxe, l'autornobile est devenue presque une 
riicCssité pour Ia plupart des Canadicns,-pour se rendre au travail, faire Ics emplettes 
ou prendre les vacances annuelles. La hausse des revenus et les nloyens pills faciles de 
lirrancement ont mis lautomobile a Ia portée de Ia plupart des families. En fait, ii y a 
au Canada plus de voitures que de ménages, car bien des familIes ont plus d'une auto-
mobile. En 1959, environ 7.2 p.  100 des ménages canadiens avaient deux voitures ou 
pluc et. en 1965, 12.4 p.  100 en avaient plus qu'une. L'automobile sert aussi aux affaires, 
en pdrticulier cliez les voyagcurs de commerce. 

ftcn que Ia possession et l'utilisation d'une automobile coütent beaucoup plus cher 
que les voyages par autobus ou par cheniin de fer, Ia coniniodité, l'intimité et Ia dis-
porribilité constante de Ia voiture farniliale font oublier les frais comparatifs. La voiture 
particuljére représente d'emblée les quatre cinquièmes du total des voyages interurbains 
et sa predominance dans cc domaine semble bien irreversible. 

Bien que, compare aux chemins de fer et aux autobus, Ic nombre de voyageurs 
1 ransportés par air soit relativement faible, Ic nombre de niilles-passager par air dépasse 
celui des chemins de fer Ct des autobus. Entre 1945 et 1955, le nombre dc mules-
passager par air est passé de 132 millions a un milliard. En 1964, le nombre de milles-
passager, a I'intérieur du Canada, a dCpassé trois niilliards. A cette époque, les lignes 
aériennes rCpondaient pour 36 p. 100 de tous les milies-voyageur interurbains en 
Iransports publics tandis quc les parts des chemins de fer et des autobus baissaient 
respectivement a 31 et 33 p.  100. 
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Cette forte augmentation des voyages commerciaux par avion depuis 20 ans marque 
une autre étape dans l'expansion remarquable des transports au Canada. Certes, Ia 
guerre a exercé une influence énorme dans l'essor de l'aviation au Canada. La construc-
tion de nouveaux aéroports, l'amélioration et l'agrandissement des aéroports déjà 
existants, des aides radio et de navigation aérienne, Ia formation du personnel, l'expan-
sion des parcours nationaux et internationaux Ct Ia misc en service d'avions plus gros 
et plus rapides sont les facteurs importants qui ont rendu possible l'essor de l'aviation 
commerciale dans le Canada d'après guerre. Dans le domaine de l'aviation civile, Ia 
fusion de certaines sociétés aériennes indépendantes pour former les Lignes aériennes 
du Pacifique-Canadien a marqué une étape importante. Au cours de sa premiere annCe 
d'exploitation, Ia sociCté a transporté un total de 60.000 passagers et 10 millions de 
livres de marchandises, de messageries et de courrier. 

Air Canada s'est développée aussi pendant Ia guerre et, a Ia fin de 1943, elle cxploitait 
prCs de 5,000 milles de routes. Une autre activitd importante du temps de guerre a été 
l'établissement, en 1943. du Service aCrien transatlantique du gouvernement canadien 
utilisant le personnel et Ic materiel d'Air Canada. La guerre ternhinCe en 1945, Ic vol 
commercial a pris une expansion rapide. Uncertain nombre de transporteurs régionaux 
se sont établis, surtout par les anciens membres de I'Aviation, cc qui a amené une 
expansion considerable du transport aérien au pays. 

Les deux grandes lignes aériennes ont lance de vastes programmes d'expansion en 
faisant l'acquisition de nouveaux aéronefs et en établissant d'autres services. En 1947, 
Air Canada a assume officiellement Ic service aCrien transatlantique du gouvernement, 
l'organisant de facon a faire face entièrement a Ia concurrence commerciale des autres 
sociétés aCriennes commerciales sur Ia route transatlantique. Le North Star, avion concu 
Ct fabrique au Canada, est entré en service sur cette route; on l'a egalement utilisé pour 
le service transcontinental et pour Ctendre Ic service vers le Sud, au-delà de Ia frontlére, 
vers les Etats-Unis et les Caraibes. 

En 1949, Ic Pacifique-Canadien a inauguré un service vers l'Australie, Ia Nouvelle-
Zélande et l'Orient. Avec l'expansion des routes au cours des annCes 1950, on a adopté 
du materiel nouveau, utilisant au debut Ic Super (o,,stellation et Ic DC-6 dans les 
parcours internationaux. Ces avions étaient reniplacés par le Viscount, le Vanguard et 
Ic Britannia. Air Canada a organisé un service a destination de I'Europe continentale 
et Ic Pacifique-Canadien a établi un autre a destination du Mexiquc, de l'Amérique du 
Sud et FEurope par Ia route transatlantique sud. Pendant ce temps, Air Canada et Ic 
Pacifique-Canadien sont devenus des entreprises mondiales, Air Canada figurant parmi 
les dix plus grandes sociétCs aériennes du monde. 

Peu aprCs 1960, l'ère de l'avion a reaction a dCbutC et I'expansion dans les voyages a 
continue de croitre a un rythme impressionnant. Le nombre de passagers a augmentC de 
plus d'un million en quatre ans a peine, passant de 5,500,000 en 1960, a 6,800,000, en 
1964. Une grande partie de cette augmentation a eu lieu dans le service international. 
Les voyages par air reprCsentent maintenant plus du tiers de milles-voyageur inter-
urbains des transporteurs publics. 

Le pilote d'un reacte 
moderne fait face aux pro- 
blèmes inconnus de son de- 
vancier. Dans cette cabine 
du DC-S en service interna- 
tional ii Se tic a ses instru- 
ments, car, au moment du 
decotlage. ii domine Ia piste 
d'unc quinzaine de pieds,- 
en d'autrcs tcrnlcs, comme 
s'iI fUt assis sur Ic toit d'un 

bungalow. 



Le nombre relativement faible des voyageurs aériens atteste des grandes ressources 
qu'offre encore Ic transport par avion. Des tarifs plus bas, des revenus personnels plus 
élevés, des vacances et des loisirs plus longs ont fait du voyage par avion Ic moyen le 
plus commode pour les longs voyages, et comme des aéronefs plus rapides, plus spacieux 
et plus confortables entrent en service, on peut s'attendre a une expansion croissante 
des voyages aériens. 

Depuis Ia Seconde Guerre mondiale, les voyages par autobus connaissent une baisse 
constante. En 1949, 145 millions de personnes ont été transportées par autobus; en 
1964, ce chiffre était de 57 millions, soit moms de Ia moitié. Quoique du point de vue 
de l'ensemble des milles-voyageur interurbains l'importance relative des voyages par 
autobus alt baissé de 15 a 5 p. 100 du total, cette baisse est cependant moms prononcee, 
si l'on s'en tient aux transporteurs publics, car dIe n'est passée que de Ia moitié environ 
au tiers du total. Cette baisse apparente tient aussi a l'accroissement considerable des 
milles-passager par avion. A l'Cgard de Ia tendance d'après-guerre nianifestCe au 
chapitre des voyages par chemin de fer, le chiffre des rnilles-voyagcur par autobus 
maintient une relation Ctroite. En 1964, les autobus ont parcouru 2,900 millions de 
milles-passager et les chemins de fer, 2,700 millions. Quant au nombre des voyageurs, 
cependant, les autobus en ont transportC deux fois et deniie de plus que les chemins de 
fer. 

Sans doute, Ia raison principale de Ia baisse dans Ic nombre de voyageurs en autobus 
est l'usage croissant de l'automobile. Les avantages de l'automobile sont multiples et, 
bien qu'il en cocite plus cher, cet aspect sert rarement de point de comparaison. La 
voiture particulière sert surtout aux courts voyages: nials une proportion de plus en 
plus grande de longs voyages d'affaires ou de délassemcnt sont faits en automobile. 

La concurrence des chemins de fer constitue également un facteur de Ia baisse des 
voyages par autobus, mais pas dans Ia même proportion. Le nombre de voyageurs 
transportCs et de milles-voyageur, en autobus et en chemin de fer, indique que les 
autobus sont beaucoup plus utilisCs pour les courts voyages ou pour les voyages de 
distance moyenne, vu que Ic nombre de niilles-voyageur par autobus et par chemin de 
fer est presque égal, malgré Ia grande difference dans Ic nombre de personnes trans-
portées. l.a mise en service d'installations Ct de materiel nouveau, l'amélioration des 
horaires et du service ont permis a l'industrie de l'autobus de maintenir cette position 
en face de Ia concurrence de l'automobile et des chernins de fer. 

Comnie pour les autobus, Ic transport de voyageurs par chcmin de fer a baissé de 
facon constante depuis Ia Seconde Guerre mondiale. Depuis Ic sornmet de 60 millions 
de voyageurs enregistres en 1944, Ic chiftre est tombé a 20 millions en 1961, Soit Ic plus 
bas jamais atteint. C'est seulement au cours des dernières annCes que cctte tendance 
s'est renversée. L'automobile privée et l'autobus ont porte un dur coup aux voyages 
par chemin de fer pour les déplacements courts ou a une distance moyenne et les 
transporteurs aériens ont fait de même pour les voyages de moyenne ou de longue 
distance. Une comparaison de tous les modes de transport indique quc Ia part des 
chernins de fer des milles-voyageur intcrurbains est passé de 14 p. 100 du total en 1949, 
a moms de 5 p. 100, en 1964. Cependant, au secteur des transporteurs publics, cette 
part a baissC de prés dc Ia moitié du total en 1949, a moms du tiers en 1964. Le nombre 
croissant des milles-voyageur pour les automobiles et les avions explique largement 
cette situation. 

Comnie on l'a déjà mentionnC, Ia tendance s'est renversee. Le nombre de voyageurs 
a augmenté de près de 19 millions en 1961 a près de 23 millions en 1964, principalement 
grace aux nouveaux tarifs-voyageurs. Dans ce domaine, Ic National-Canadien a montre 
Ia voie en Amerique du Nord avec son tarif exceptionnel rouge, blanc et blcua et, 
grace a beaucoup de nouveau materiel, il s'efforce de ramener Ic plus de clients possible 
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charge a picnic capaclic, au lirant maximum tokre de 25 1/z  pieds, pent Iraimponier im 
million de borsscaux dc cércaics et, au retour, unc picinc cargaison de mineral de ter 

des riches gisements dc Québec-Labrador aux hauts-fourneaux du Mid-West. 

aux chernins de fer. Le succès de cette tentative déterminera largernent si Ia tendance 
actuelle a l'accroissement des voyages par rail persistera. 

Points saillants du siècle 

L'aménagement du reseau de canaux du fleuve Saint-Laurent, avant Ia Conki.kration; 
Ic rapprochement, grace aux cheniins dc fer, des colonies dispersées: l'atm.nagetnent du 
Pacifique-Canadien au cours des années 1880: Ia crise des chemins de fer au cours de 
Ia Premiere Guerre mondiale et l'étahlissement du réseau du National-Canadien; 
l'apparition de l'automobile; les premiers vols de brousse ci Ia creation des lignes 
aéricnnes nationales au cours des annécs 1930, et, aprés Ia Seconde Guerre mondiale, 
l'expansion du camionnage, l'aménagement des pipelines et de Ia Voie marttimc du 
Saint-Laurent, voilã les points saillants qui ont marque un siècle de progrès et d'expan-
sion des transports au Canada. 

Parmi les Etats modernes, le Canada est peut-Ctre Ic seul qui, sans programme 
national ofliciel en matière de transport, a ccpendant organisé I'un des meilleurs 
réseaux de transport du monde. Ses deux grands chemins de fer comptent parnhi les 
plus importants. En fait. le National-Canadien est Ia plus grande entreprisc ferroviaire 
du continent, et le Pacillque-Canadien, Ia plus grande société fcrroviaire privée du 
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Un traversicr moderne relic La Nouvelle-Ecosse Ct Terre-Neuve. 

monde; les deux entreprises Se font une forte concurrence, Ia prospérité de l'entreprise 
privée influant beaucoup sur celle de Ia société d'Etat. 

Les deux principales sociétés aériennes, dont l'une publique et l'autre privée, fournis-
sent un service dont les normes ne cédent le pas a aucun autre pays important et dies 
sont devenues, en desservant a peu prés tous les points du globe, de véritables sociétés 
aériennes mondiales au sens moderne du mot. 

S'étendant de l'Atiantique jusqu'au cur du continent nord-américain, Ia Voie 
maritime du Saint-Laurent concrétise le réve de ceux qui l'ont d'abord concue et attire 
une grande partie du commerce de tout le continent, ce qui permet au Canada de 
maintenir son rang parmi les principales nations commerçantes du monde. 

Les pipelines ontjoué un role important permettant au Canada d'exploiter de facon 
rentable ses ressources a peu prés illiniitées de pétrole et de gaz nature!, et, ainsi, 
d'accroItre beaucoup Ia production de richesses du pays. 

Les véhicuics automobiles influent sur Ia vie de tous les Canadiens en apportant des 
changements radicaux dans leur mode de vivre, de se déplacer, et d'expédier leurs 
marchandises. 

Rien de tout cela n'est survenu par hasard, ni sans qu'il en coQte. Le réseau des 
transports du Canada s'est développé largement pour des raisons de convenance 
politique, Ia question économique ne jouant qu'un role secondaire. Pays immense et 
peu peuplé, ayant de vastes ressources de matières premieres, mais un marché national 
restreint, tant cela était et demeure peut-ëtre dans l'ordre des choses pour le Canada. 

(A. L. BROWN et E. T. STEEVES) 
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Au scuil du second secIc de Ia Con1cdcrati,n, 
Ic commerce de detail dffcre a de multiples 
points de vue de cclui de 1867. II oltre aujoar-
d'hui sous un ménle toit, des galeries entiCles 
de boutiques et des grands magasins ot Ic 
consommatcur peut faire ses emplettes par 

tout temps dans Ic plus grand confort. 

1867-1920 
Au cours des premieres annëes de Ia 
Confederation. Féconomie canadienne 
était nettement orientée vers l'exploita-
tion des ressources naturelles. La plus 

grande partie de Ia population travaillait 
dans des fermes ou a dautres travaiix 
du secteur prinlaire (mines, forCts, péche 
ou chasse). Les principales industries de 
l'époque s'occupaient de Ia production 
de farine, des sciages Ct du tannage. II 
y avait aussi des entreprises prospCres 
qui confectionnaient des bottes ou des 
chaussures, produisaient des boissons 
alcooliques, du pain et d'autres denrées 
importantes. 

Le commerce de detail reflCtait parfaitement le caractCre rural du Canada. La plupart 
des échanges entre dCtaiflant et consomrnateur, en dehors des grandes villes, Ctaient 
l'objet de marchandages. Le prix d'un article était toujours dCcidC a Ia suite de discus-
sions cntre le marchand et son client; Ic marchandage pouvait durer quelques instants 
ou quciques heures. 
Le commerce par le troc—Dans les regions rurales, le troc Ctait Ia manièrc ordinaire 
de commercer. Les cultivateurs apportaient leurs produits, tels les ccufs et Ic beurre, 
les peaux ou Ia lame, pour payer ce qu'ils proposaient d'acheter. Les commerçants 
devaient non seulentent connaitre Ia marchandise qu'ils vendaient, mais aussi Ia 
valeur des articles de troc. L'Cchange des biens n'Ctait pas non plus Ic seul souci de Ia 
plupart des marchands. La livraison des biens n'était pas chose courante, excepte pour 
certains articles comme le sucre, Ia farine et le sel. La plupart de ces biens étaient livrés 
en grandes quantitCs et I'une des tãches du marchand etait de les mettre dans des sacs 
de diffCrents volumes it Ia dentande du client. 

Les dCtaillants devaient se rendre auprés des difTérents grossistes, qui habitaient 
géneralernent les grandes villes, pour acheter les articles de moindre volume. Les biens 
obtenus par Ic troc étaient soit vendus a des acheteurs qui passaient rCguliCrement pour 
se les procurer soit apportés a Ia ville par Ic marchand quand ii sy rendait pour faire 
ses achats. Dans quelques cas trés particuliers, les produits agricoles Ctaient transportés 
jusque chcz Ic grossiste par vole ferréc. 

Les colporteurs Ctaient nombreux dans les premieres années de Ia ConfCdération. 

Commerce 
de detail 

depuis 1867 
Le magasin de detail cst bien connu des 
Canadiens de tous les ages. II reflète, 
jusqu 'à un certain point, aux yeux de Ia 
plupart, Ia situation économique du 
pays, car us y depensent gCnCralement 
plus de 60 p. 100 dc leurs revenus 
disponibles. 
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Ces <marchands ambulantsa étaient attendus avec impatience par Ia plupart des 
familIes rurales. C'Ctait aussi I'époque oü les marchands de gros atteignaient Ic sonui -iet 
de leur puissance et leur suprématie sur Ia rCpartition des biens. Le fabricant et Ic 
marchand au detail n'avaient pas des entreprises considérables et devaient donc s'en 
remettre au marchand en gros, non seulement pour Ia livraison de leurs biens, nlais 
encore, dans hien des cas, pour un appul financier. La vente et (ou) l'achat en direct, 
procCdC courant aujourd'hui, étaient a peu près inexistants pour Ia plupart des biens 
manufactures. Tous les biens iniportés passaient par l'intermëdiaire du grossiste et Ia 
plupart des bicns exportCs Ctaient vendus a des exportateurs dc gros. 
Le grand magasin—Mais c'est a cette époque qu'apparut une nouvelle façon de 
conmiercer qui devait bouleverser I'ordre etabli: Ic grand magasin. Le 8 dCcembre 
1869, M. Timothy Eaton ouvrait un magasin au 178. rue Yonge, a Toronto. Ce fait 
n'avait, en soi, rien d'extraordinaire. Mais Ce sont les idees de M. Timothy Eaton qui 
devaient donner naissance aux bouleversements des methodes habituetles de vente. 
Ce jeune marchand, qui avait géré un grand magasin it St-Mary's avant de venir a 
Toronto, avait pris une conscience trés aiguC des liniites imposées au marchand par 
Ics niCthodes ordinaires de vente, surtout dans les regions rurales. II Ctait impatient 
de se dCbarrasser des tâches que devait assumer le marchand de son temps a cause du 
système de troc et par les discussions avcc Ic client a propos des prix. En s'Ctablissant a 
Toronto, ii pouvait se dCbarrasser des ennuis du système de troc, car dans les villcs Ia 
plupart des achats Ctaient au comptant. Mais, méme dans les villes, le credit a terme et 
Ic marchandage étaient chose courante. 

M. T. Eaton décida de bannir tout marchandage de son magasin. Ic prix de tous les 
articles Ctait indiquC clairement et ne pouvait We change. Dc plus, le magasin n'accor-
dait aucun credit; toutes les ventes étaient en argent comptant, du moinsjusqu'en 1926, 
oU fut adoptC le cornptc it temperament. Le mot d'ordre de M. Eaton Ctait aussi tout 
a fait a I'opposC des pratiques comrnerciales du temps: Marchandise en bon état, sinon 
elle sera remboursCe. Dans Ia plupart des autres magasins, le marchand se libérait de 
toute responsabilite au moment de Ia vente. 

Ménie si Ia plupart des marchands ridiculisaient ces nouveautés, leur succès est 
evident si l'on sait que Ic ntagasin Eaton a Cté agrandi en 1876, puis en 1877, et qu'on y 
a vendu de nouveaux produits. Au mois d'aoüt 1883, le magasin ouvrait ses portes dans 
des beaux encore plus grands sur Ia rue Yonge et, it partir de cc moment. I'expansion du 
magasin Eaton a été extraordinaire. Le premier catalogue Eaton a Cté publié en 1884; 32 
pages de six pouces sur neuf, oü l'on dCcrivait les articles en magasin, sans illustrations 
excepté sur Ia premiere page de Ia couverture. 

La sociCtC T. Eaton a CtC aussi Ia premiere maison de vente au detail qui ait profite du 
système d'intCgration. En 1890, cette entreprise se lancait dans Ia fabrication de blanc. 
En 1893, un bureau d'achat Ctait fondC it Londres. Elle fut Ia premiere a utiliser des 
méthodes nouvelles de vente qui seront gCneralisees plus tard: les jours de vente au 
rabais. Ics congCs de demi-journCe du samedi au cours de l'Cté et chose peut-ëtre plus 

importante, ouverture en 1916 d'un 
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nombre des employés de Ia société Eaton est un indice de son expansion. En 1886, l'entre- 
prise avait 150 employés; en 1919, plus de 16,000 personnes travaillaient au magasin 
de Toronto, dans les secteurs de Ia fabrication et de Ia vente par correspondance. 

La réussite des grands magasins est trés étonnante, car die a eu lieu durant une 
période, ernie 1867 et 1900, qui n'était pas trés favorable, ni par l'augmentation de Ia 
population ni par l'expansion économique. En 1873, a cause surtout d'influences de 
l'extérieur, le Canada connut Ic debut d'une période de depression qui devait durer au 
moms six ans. Plusieurs détaillants et plusieurs grossistes ont éte acculés a Ia faillite, 
surtout parmi ceux qui faisaient Ic commerce des articles de nouveautC, des marchan-
discs génCrales, de Ia ferronneric, du bois, et des aliments. Même si Ia situation s'est 
arneliorée quelque peu avec lachèvenient du Pacitique-Canadien, les affaires ont été 
niauvaises jusqu'au debut de 1890. 

Mais c'est dans le present siècle que l'expansion géographique Ct économique trés 
intense a eu lieu. La colonisation de I'Ouest a attire des milliers dimmigrants au Canada, 
cream ainsi des marches nouveaux pour les produits manufactures canadiens ou 
étrangers. Entre 1903 et 1913, plus de 2,500,000 personnes ont immigré au Canada. Les 
capitaux étrangers sont arrives au pays en volume croissant, en provenance surtout de 
Ia Grande-Bretagne et des Etats-Unis. La guerre de 1914-1918 et une pdriode de 
ralentissement économique entre 1920 et 1923 ont diminué quelque peu les pressions 
trés fortes vers l'expansion dans I'économie canadienne. II est pourtant certain que Ia 
pCriode 1867-1920 a etC l'Cpoque des grands magasins. La société T. Eaton, de mème 
que Ia sociCtC Simpson, qui sera son concurrent Ic plus important parmi les grands 
magasins, ont etC les deux principaux détaillants qui ont bouleversC les mCthodes de 
vente au Canada. Des lesannCcs 1920, l'Crc du dCtaillant a grandc Cchelle dCbuta. 

1920-1 930 
La période 1925-1929 a Cté marquee par une grande expansion économique et par une 
vague doptimisme générale. La construction a connu alors une activite fCbrile et le 
nombre des emplois a atteint un niveau sans prCcédent. En 1929, le chiffre global des 
ventes au detail s'elevait. en dollars courants, a plus de 3 milliards et le produit national 
brut avait dCpassC 6 milliards. 
Magasins en sCrie—On a dit de celte dCcennie qu'eile fut d'Cpoque des magasins en 
sCriea, mérne si l'on avait déjà pane de Ce genre d'Ctablissernent auparavant. Ce mode 
de vente existait au Canada des 1670, car Ia Conipagnie de La Baie d'Hudson possédait 
une sCrie de postes de traite dans les regions septentrionales. Ces postes de traite 
n'avaicnt, toutefois, rien des magasins d'aujourd'hui, puisque Ia vente nCtait pas leur 
principale preoccupation; ils servaient a Se procurer des biens divers et surtout des 
fourrures, a un prix raisonnable. 

Parmi les premiers magasins en sCrie, mentionnons une chaine de bazars ouverte a 
Toronto en 1897 par M. Seymour H. Knox, ainsi qu'une autre, établie vers 1900 a 
Vancouver et a Montréal sous Ic nom de E.P. Charleton and Cornpunv. En 1912, ces 
deux sociétCs ont fusionné avec une entreprise de magasins en sCrie qui comptait déjà 
des Ctablissements un peu partout aux Etats-Unis: The Woolworth Company. 

Dans Ic domaine des dCtaillants en produits alimentaires, on considére que T.P. Lob-
law est Ic vp&e du système des magasins en sCrie dans Ic domaine de I'épicerie au 
Canadaa. Loblaw et un associC inconnu, aprés avoir cessC d'exploiter une série de 19 
épiceries de quartier a service compiet, ont inauguré en 1920 une nouvelle sCrie de 
magasins Loblawa. stir Ic principe libre-service. 

Vers Ia fin de I'année 1926, il y avait environ 4,000 établissements du genre au Canada, 
dont les ventes atteignaient environ 100 millions de dollars, soit 4 p. 100 de tout Ic 
commerce de detail. Dans le groupe des magasins en sCrie, les détaillants des produits 
alimentaires venaient en tCte, avec prés de 900 établissements. 
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Entre 1926 et 1930, les magasins en série ont fort augmenté au Canada. Plus de 4,000 
nouveaux magasins en série furent ouverts après 1925, dont Ia plupart dans le domaine 
alimentaire. En 1930, les ventes avaient atteint 503 millions de dollars, soit 18 P. 100 
des ventes globales au detail au Canada. 

Plusieurs facteurs expliquent l'énorme succès remporté par les magasins en sCrie 
pendant cette période. dont Ic principal est certainement l'urbanisation rapide de Ia 
population canadienne. La forte centralisation a permis d'installer ces magasins ici et 
là dans une niême region a proximité les uns des autres. Its ont connu ainsi un meilleur 
équilihre économique, car its pouvaient partager certains frais soit pour Ia publicité, 
soit pour Ia direction du personnel, soit pour l'cntreposage. L'usage croissant dc l'auto-
mobile a grandement contribuC a lexpansion de l'industrie des magasins en sCrie. Afin 
de payer moms cher Ia marchandise qu'il achetait, Ic consomnrnteur Ctait prêt a 
aifronter les problènies de Ia circulation. Grace a l'automobile aussi, Ia formule du 
((paiement comptant et transport par l'acheteura a pu s'imposer plus vite. 

Mais ii est fort probable que le facteur le plus important demeure celui du prixa. 
11 n'y a aucun doute que les niagasins en série pouvaient, dans Ia plupart des cas, vendre 
a meilleur conipte que les autres. Plusieurs fabriquaient leurs propres produits, qu'ils 
vendajent eux-mémcs. A cause de Ia grande expansion de leur chiffrc d'affaires, certains 
magasins ont niCme Cté jusqu'à outrepasser le commercant en gros pour acheter direc-
tement du fabricant. Comme its commandaient de Ia marchandise en grande quantitC, 
its étaient en mesure d'exiger de leurs fournisseurs certaines concessions et pouvaient 
ainsi rCduire leurs propres prix de vente. 

L'expansion de Ia vente au detail a grande échelle a provoquC Ia venue d'un autre 
mode de commerce, I'association des dCtaitlants indépendants qui, en quetques décen-
nies, devait connaitre une grande vogue. 11 n'est pas surprenant de constater Ic succès 
obtenu par ces etablissements dans Ic domaine alimentaire. Cette association commer-
ciale, formée d'abord de petits entrepreneurs, fut Ia premiere a faire face a l'assaut des 
niagasins a succursales. En 1923, les magasins en sCrie de produits alimentaires n'enre-
gistraient que 8 P.  100 des ventes totales; en 1930, Soit sept ans plus tard seulement, us 
s'emparaient de 29 p.  100 du marché. 

Les grossistes et tes détailtants s'apercurent bientôt que le seul moyen dont us dis-
posaient pour resister it cet assaut était d'emprunter les mémes techniques de vente. 
Etant donné, cependant, que ni l'un ni l'autre ne pouvait séparément se permettre de 
réduire les prix selon Ia quantitC, d'allouer des sommes pour Ia réclame publicitaire, 
ou encore de recourir a Ia competence de speciatistes comme Ic faisaient les grands 
magasins en série, Ia collaboration s'irnposa. II y a toute raison de croire que, vers les 
années 1920 et surtout de 1924 a 1929, ii y a eu une grande expansion du domaine de 
ta vente au detail et que Ic nonibre des Ctablissements affihiés aux associations indCpen-
dantes a fortenient augmerité. Pour l'annCe 1930, les estimations du nombre de membres 
de ces associations s'Cchelonnaient entre 4,485 et 4,802 pour des ventes globates d'en-
viron 121 millions de dollars. 

Les niagasins ((a rayons)) ont rCussi a suivre l'expansion de Ia vente au detail de 1925 
it 1929, accusant un accroissemcnt de 40.7 p.  100, contre 44.9 pour l'ensemble du com-
merce de detail. L'ãge d'or du commerce des années 1920 a pris fin soudainement en 
octobre 1929, lors de t'effondrement du rnarchC financier des Etats-Unis; c'Ctait Ia 
Grande ('rise. 

1930-1941 
Le debut des annCes 1930 a etC marquC par le chômage et par une baisse sensible des 
prix. Au plus creux de Ia crise écononiique, en 1933, les sans-travail représentaient 
19.3 p.  100 de Ia main-d'ceuvre, et Ic produit national brut avait diminué de 42.8 p  100. 
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Pendant Ia même période (1930-1933). Ia valeur totale des ventes au detail avait 
enregistré une baisse encore plus prononcCe de 43.5 p. 100 en dollars courants. 

En 1934, I'économie canadienne se rétablissait lentement. L'augmentation du revenu 
personnel permettait une avance considerable au chapitre des dépenses a Ia consonirna-
tion surtout pour I'achat de biens durables. A partir de 1934, Ia vente au detail a corn-
mencé sa longue ascension jusqu'au niveau d'avant Ia crise. Ce ne fut, toutefois, qu'en 
1941 que Ia valeur des ventes au detail a dCpassC celle de 1930. 

Tous les secteurs de Ia vente au detail ne furent pas touches au mCme point durant Ia 
crise Cconomique. Les magasins en sCrie ont micux rCsisté a Ia tempéte que les détaillants 
indCpendants. II faut toutefois préciser que le résultat y aurait etC moms favorable sans 
les magasins d'al imentation et les bazars. Les niagasins en sCrie, dans ces deux domaines, 
ont reussi a limiter Ia diminution de leurs vcntes pendant les annCcs Ics plus difficiles (de 
1930 a 1933) øü its n'ont enregistrC qu'une baisse de 20 p.  100, alors que les autres 
magasins en sériedevaient subir une baissede40 p. 100 pour Ia méme période. En 1937 
et en 1939, respectivement, les magasins des produ its alimentaires et Ics bazars avaient 
surpassC le montant de Icurs ventes de 1930: mais les magasins en sCrie dans les autres 
domaines ne regagnCrent leur niveau de 1930 qu'en 1941. 

La stabilitC des magasins en série d'alimentation pendant Ia crise Cconomique revCt 
un intérCt particulier. L.eur rCussite marquee tenait apparemment a Ia grande souplesse 
du système d'exploitation qui leur permettait d'ouvrir ou de fermer des niagasins par-
tout et toutes les fois que le volume de ventes réelles ou potentielles appelait un change-
ment. Au debut des annCes 1930, Ic nombre de succursales nouvellement ouvertes 
dCpassait celui de succursales fermées. Toutefois, Ia tendance s'est renverséc vers le 
milieu de Ia décennie. Les magasins fermés avaient pour Ia plupart un chiffre d'affaires 
peu important alors que ceux nouvellenient ouverts étaient du type supermarchea. 

Par ailleurs, I'expansion des bazars se poursuivait et leur nombre augrncntait cons-
tamment pendant toute Ia durCe de Ia crise. Le succès des bazars en sCrie peut Ctre 
attribuC a Ia grande variété de produits offerts et aussi a leurs prix modiques. Par contre, 
et comme on pouvait s'y attendre, les magasins spCcialisCs en sCrie subissaient Ic choc 
des années de marasme. 

Bien qu'il n'existe que très peu de donnCes statistiques sur Ic mouvement des maga-
sins syndiquës au cours des annCes 1930, it semblerait que Ia crise alt affectC sCrieuserncnt 
Ia croissance jusqu'alors rapide du mouvement, particulièrcmcnt vers Ia fin de Ia 
dCcennie. Le rnouvement s'Ctait étendu au debut des annCes 1930; en 1933, environ 
6,500 dCtaillants en faisaient partie. D'autre part, le recensement de 1941 enregistrait 
5,080 magasins de detail syndiquCs. II se peut cependant que cette diminution ait 
découlC en partic des difficultés statistiques ou conceptuelles rencontrCes au cours du 
recensement des Ctablissements du commerce et de services en 1941- Malgré tout, 
cette décennie était tCmoin de I'augnientation rapide du nombrc de pharmacies 
syndiquées. En 1941, on constate que 753 pharmacies, dont les ventes globales attei-
gnaient environ $20,500,000, s'Ctaient jointes au mouvement. 

Les grands magasins Ctaient aussi sérieusement atteints par Ia crise. Bien que, pour 
ceux-ci, Ic déclin des ventes entre 1930 et 1933 ait été moms important que pour 
I'ensernble du commerce de detail (31.9 p.  100 contre 35.2 p. 100), Ic rCtablissement des 
ventes au niveau de 1930 se faisait plus lenternent que pour I'enscmble du commerce de 
detail. Ce n'est qu'en 1941 que Ic total des ventes enregistrCes par les grands magasins 
parvenait a dépasser Ic volume des vcntcs de 1930. 

Entre 1930 et 1941, le taux de croissance des magasins de detail et de Ia population 
était a peu près paritaire. En 1930, 125,003 niagasins de detail desservaient une popula-
tion dc 10,208,000 personnes, soit un magasin pour 81.7 personnes. Ces magasins 
étaient, pour Ia plupart, peu iniportants, en termes de chiffre d'affaires annuel, environ 
75 p. 100 d'entre eux ayant un chiffre d'affaires annuel de moms de $20,000. En 1941, 
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le rapport était d'un niagasin de detail pour 83.8 personnes. On constatait égaleriient 
une legère diminution du nombre de magasins au chiffre d'affaires annuel inférieur a 
$20,000 (71.9 p. 100 contre 74.8 P. 100 en 1930). 

En résumé, ii n'y a eu que trés peu de changements au cours des années 1930 dans 
l'industrie de Ia vente au detail au Canada. Les premieres années de Ia décennie ont 
été marquees d'un déclin substantiel dans Ic dornaine de Ia vente au detail et, les années 
suivantes, par a un retour laborieux aux niveaux d'avant Ia crise. 

1941 -1 951 
En 1939, l'entrée du Canada dans Ia Seconde Guerre mondiale dCclenchait une extra-
ordinaire expansion dans le domaine de Ia consommation personnelle,résultat de fortes 
augmentations aux chapitres des dCpenses gouvernementales, de l'emploi et du revenu 
personnel disponible. Les deux premieres années de Ia guerre, Ic produit national brut 
s'élevait de 5,636 millions de dollars a 8,328 millions, augmentation de 47.8 p. 100. En 
méme temps, les ventes globales au detail ont passé de 2,578 millions a 3,415 millions, 
soit un gain de 32.5 p. 100. Bicn que Ia moitié environ de ce gain tint sirnplement de Ia 
hausse des prix dcs dcnrées, ii y avait aussi nettement augmentation de Ia consommation 
arCellea. Les dCpenses ala consommation continuaient a s'Clever entre 1942 et 1944, bien 
que les achats de hiens durables aient diminuC brusquement a cause des pénuries 
occasionnées par Ia guerre et Ic rationnement. 

II fallait attendre Ia fin des hostilités, en septembre 1945, pour assister a Ia reprise 
foudroyante du commerce de detail. Une des raisons de ce phénoméne était Ia vaste 
accumulation d'argcnt et l'arriérC des besoins non comblés de Ia population civile, tant 
chcz les particuliers quc dans le monde des affaires, produits par les pénuries et Ic 
rationnement du temps de guerre. De plus, Ia prompte dCmobilisation de milliers de 
militaires apportait un afilux soudain et important sur Ic marché du consommateur. Le 
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résultat était que le premier grand délire d'achat de l'après-guerre se traduisait par une 
augmentation spectaculaire des ventes totales de 26.6 p. 100. Toutes les branches du 
commerce de detail partageaient cette prospérité. Les magasins en série des produits 
alimentaires, qui avaicnt Cté particulièrement atteints pendant Ia guerre a cause des 
restrictions aux immobilisations et du rationnement, prospéraient de nouveau. Entre 
1941 et 1951, le total de leurs ventes augmentait de 253.9 p. 100, excédant de loin le taux 
de croissance de l'ensemble du commerce de detail (209.6 P. 100) et des magasins en 
série (176.2 p. 100). 

La principale raison de l'incapacité des magasins en série, a l'exception du secteur 
alinientaire, de suivre le rythme de Ia formidable expansion de l'ensemble du commerce 
de detail était l'extraordinaire essor des ventes dans certains domaines oi prospéraient 
les detaillants indépendants, mais oü les magasins en série n'avaient que peu d'impor-
tance. Un des plus importants était Ic groupe du commerce automobile. Entre 1941 et 
1951, les ventes d'autoniobiles augmentaient au rythme étonnant de 423.3 p.  100, Ia plus 
grosse augmentation se produisant vers Ia fin de Ia décennie. On se rendra compte de Ia 
signification de cette croissance et de son influence sur Ic secteur indépendant, du fait 
que, en 1951, Ia valeur des ventes effectuées par ce groupe, soit $1,884,627,800, repré-
sentait près du quart (23.3 p.  100) de toutes les ventes des magasins indCpendants. 

A partir de 1946, Ia décennie voyait egalement un renversement complet de Ia 
tendance trés nette vers Ia diminution du nombre de succursales en exploitation, bien 
que, en ce qui concerne I'alimentation, ce n'ait été que beaucoup plus tard que les 
magasins en série en ont ouvert plus de nouvelles que fermé d'anciennes. Durant Ia 
décennie, Ic nombre de magasins syndiques, qui fléchissait depuis 1935 environ, 
continuait a diminuer bien que Ieurs ventes eussent commence a augmenter de manière 
significative. Vraisemblablement, I'augmentation de la moyenne des ventes par magasin 
tenait en partie a une selection plus judicieuse de Ia part des grossistes, qui n'acceptaient 
(ou ne conservalent) comme membres que les plus importants et les plus rentables des 
magasins de detail. 

Au cours de Ia décennie, les grands magasins voyaient encore diminuer leur part du 
marché de detail. En 1930, pIus de 12 p.  100 de toutes les ventes au detail s'effectuaient 
dans les grands magasins: en 1941, Ia proportion était tombée a 11 p.  100, tendance qui 
s'est poursuiviejusqu'en 1951 oü Ia part des grands magasins a diminuC a 8.5 p.  100 du 
niarché. Cette diminution tient a diverses tendances qui ont touché plusieurs autres 
entreprises de detail: Ia repugnance croissante des clients a se rendre dans les magasins 
au centre de Ia yule; l'expansion de nouvelles techniques chez Ic fabricant, et Ic revire-
ment du consommateur des dépenses se rapportant aux vétements, aux meubles, aux 
ameublements et a l'alimentation. Comme un flot de population s'est déversé dans les 
banlieues après Ia Seconde Guerre mondiale, les grands magasins, situés surtout au 
centre des villes, se sont trouvés de plus en plus isolés du secteur commercial croissant 
et exceptionnellement prospére. 

Une deuxième innovation qui a cause de sérieux problémes aux grands magasins a 
etC Ia tendance toujours croissante des manufacturiers a predisposer Ic client éventuel a 
acheter leurs produits, modiflant ainsi I'exercice de plusicurs fonctions se rapportant a 
l'organisation des marches, surtout de la vente, en faisant passer certaines fonctions 
du détaillant aux mains du fournisseur. La fidélitC des clients, si importante aux grands 
magasins, semble avoir faiblic en consequence. 

La forte concurrence a laquelle les grands magasins ont eu a faire face, dans Ia vente 
de Icurs principaux articles, a été un autre élCment nouveau. Environ les trois quarts des 
ventes des grands magasins proviennent de cinq groupes d'articles (vétenients et 
chaussures, meubles, appareils et articles ménagers, et produits alimentaires). Dans 
cliacune des trois premieres categories, les affaires des grands magasins avaient diminué 
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régulierement et de facon considerable depuis 1930. Au cours de Ia décennie (1941-1951), 
on a constaté que l'accroissement démographique avait dépassé de beaucoup l'expan-
sion des pelits détaillants, au point que, en 1951, ii y avait un magasin pour 92.4 per-
sonnes, situation apparemment due a l'expansion relativement lente des petits magasins 
qui n'avaient que très peu ou point d'employés, car les plus importants magasins, aux 
effectifs nombreux, accusaient un taux de croissance qul dépassait celui de Ia population. 

1951 -1 961 
Pendant cette décennie, Ia croissance économique du Canada a progressé a un rythnie 
rapide. comme I'indique le Produit national brut, mais ii y a eu également des périodes 
de désorganisation Cconomique. Le déclenchement des hostilités en Corée en 1950 a 
exercé des pressions inflationnistes sur l'économie, ce qui a incite le gouvernement a 
imposer des restrictions sévères sur le credit afin d'cnrayer Ia hausse des prix. Bicn que 
les ventes de detail aient augmenté d'environ 12 p.  100 entre 1950 et 1951, Ia totalité de 
Ia hausse s'attribuait au renchérissement. Ic volume des ventes de detail avait réelle-
ment baissC. 

Toutefois, I'année 1952 a marqué Ic debut d'une période d'expansion Cconomique 
soutenue, mais les deux annees suivantes ont éte des périodes de regression pour le 
Canada et les Etats-Unis. La baisse générale des prix a légérement affaibli Ie dCveloppe-
ment du commerce de detail, ce qui explique Ia hausse de 0.4 p. 100 seulement en termes 
reels entre 1953 et 1954. Au milieu de 1955, le Produit national brut se chiffrait par 
27,070 millions de dollars, soit 9 p. 100 de plus qu'en 1954, et les ventes de detail avaient 
dCpassé 13 milliards, un gain appreciable de 8.7 p. 100. 

La periode 1956-1961 a été caractérisée par Ia croissance lente, mais rCguliCre, du 
commerce de detail. Deux regressions, Iune vers Ia fin de 1957 et I'autre en 1960, ont 
cependant trouble cet accroissement. Dans les deux cas, I'effet sur les dépenses a Ia 
consommation n'était qu'inflme et Ic volume des ventes de detail a augmenté unc fois de 
plus. Une population croissante, surtout chez lesjeunes, explique Ia montée des achats 
de biens durables, y compris des automobiles au cours de Ia période. Par consequent, 
en 1961, Ic commerce de detail s'était accru de nouveau de 17.3 p.  100 en dollars 
courants et de 8.3 p.  100 en volume. Certains changements des méthodes de distribution 
ont eu lieu au cours de Ia décennie. L'expansion des centres commerciaux compte 
parmi les plus importants. 

Centres commerciaux—Bien que Ic concept fondamental se retrouve dans l'empire 
romain Ct dans l'Europe mCdiCvale, le centre commercial, comme on Ic connait au-
jourd'hui, est strictement une innovation nord-américaine du XXe siècle dans Ic 
commerce du detail. Le premier centre commercial du Canada, Ic Park Royal, a été 
établi a Vancouver (C.-B) en 1950, environ 40 ans aprCs l'ouverture du premier centre 
commercial des Etats-Unis. En 1961, 281 centres commerciaux Ctaient en exploitation 
dans presque toutes let regions du Canada. 
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Le developpement et Ia croissance rapide dcs centres comrnerciaux au cours des 
années 1950 découlent des changements interdépendants qui se sont produits graduelle-
ment dans Ia structure économique et dans Ia structure sociale, au Canada, dont 
I'accroissement démographique et ses effets sur les moucments des regions urbaines et 
des centres ruraux, le nombre et l'usagc accrus des automobiles, ainsi que Ia prospérité 
croissante de Ia plus grande partie de Ia population. 

En 1931, Ia population du Canada se classait presque a parts égales entrc urbaine et 
rurale, soit 53.7 p.  100 urbaine et 46.3 p. tOO rurale. En 1961. Ia proportion de Ia 
population urbaine sClevait a 70 p.  100. Une forte proportion dc taccroisscmcnt a cu 
lieu darts les regions mCtropolitaines du Canada. Depuis 1931, Ic taux de croissance dans 
les banlieues a surpassC celui des villes par unc marge assez importante. L'augmcntation 
Ia plus spectaculaire de Ia population des banlieues a Cté relevée au cours de Ia pCriode 
1951-1961. lorsque Ic chiffrc de Ia population des banlieues de 17 regions metro-
politaines a accuse une hausse nloyenne de 96.8 p.  100, tandis que, pour les villes mCnies, 
l'augmentation n'a etC quc de 10.1 p.  100. 

Le boom de Ia construction domiciliaire, Ia hausse du revenu par habitant, et Ic 
nombre accru des propriCtaires d'automobiles ont eu des repercussions dans tous les 
secteurs du commerce de detail. La demande de meubles et dappareiIs mCnagers a 
augnienle de maniCre signilicative au cours de Ia pCriode et plusieurs entreprises de 
detail, surtout les magasins en sCrie, ont entrevu les hCnCtices qu'ils pourraient réaliser 
en s'Ctablissant dans les banlicues. Le fait que les ventes au detail atiribuables aux 
Centres commerciaux soient passCes dcnviron 2 p.  100 du total en 1951 a 5.5 p.  100 en 
1961 dCmontre Ia rCussite des centres commerciaux. 

Une autre innoation qui dcait symboliser les changements des méthodes de vente 
a etC 'introduction de Ia machine distributrice. 
Machines distributrices—Avant Ia Seconde Guerre mondiale, ii n'y avait que quclques 
petits exploitants qui possédaient des machines relativement primitives pour Ia gomme 
a macher, les bonbons et les tablettes de chocolat. On croit que vers 1955 les consom-
mateurs ont dCpensé environ 8 a 10 millions de dollars dans ces machines automatiques. 
Au cours de Ia pCriode, les procédCs canadiens de distribution ont ClC marques par de 
nombreux cas d'escrocsa qui sc sont servis de machines et de produits de qualitC 
infCrieure, cc qui a donnC mauvaise reputation aux exploitants honnCtes. 

Un certain nombrc de faits indépendants les uns des autrcs ont, toutciois, contribué 
a crCer un climat favorable it l'expansion dc l'industric de Ia machine distributrice. 
PremiCrement, certaines dCcouvertes technologiques mises au point all cours des annCcs 
de gucrre (concernant surtout Ia refrigeration. Ic refroidissenient ct I'cmballagc Clcc-
troniques) ont etC employees dans Ia production de nouvelles machines distributrices, 
qui ont pernhis dc faire certains usages auxquels Ic consonimateur daprCs-guerre 
n'aurait jamais pensC. DcuxiCmernent, ccttc pCriode a Cté une période oü I'industrialisa-
tion. surtout dans les industries secondaircs, a fait beaucoup de progrCs. Deux iiouvelles 
tendances sont bientOt apparues: Line sernainc de travail plus courte, cc qui a rendu Ic 
travail par relais plus frequent. Enlin, Ia pause-café cst devenue universelle, et les 
employCs des usines et des bureaux ont trouvC bien commode de pouvoir acheter Ic 
café et Ics cigarettes dans des cndroits rapprochCs de Icur travail. En 1961, les ventes 
globales par les machines distributriccs ont atteint environ 45 millions de dollars, soit 
une hausse de 350 p. 100 sur Ic montant estiniatif dc 10 millions de dollars en 1953. 

Ccttc dCcennie a aussi tCmoignC de Fessor du magasin cii sCric ci de l'augmcntation de 
ses ventes. Dans Ia pCriode 1951-I 96l . Ia tendance a diniinucr Ic nombre de dChouchCs 
de verne dans I'alimentation a accuse un revirement spectaculaire. Les ventes des 
grands magasins en sCrie ont augnientC de 109.4 p. 100. Corninc on pouvait s'y attendre 
ccst darts l'Cpiccrie et dans les magasins mixies (faisant partie d'une sCric ou indépcn- 
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Centre commer a! it pique. .s I l,iiiiiltun. (ant.. Les banlieusards, de plus en pluc 
nombreus, troucent plus facile de laire Icurs empleltes dans les centres avoisinants 

ptutot que de se rendre au cur de Ia yule, ou Ic stationncmcnt est un probleme. 

dants) que Ic taux d'augmenlation a été le plus élevé accusant une hausse de 179.3 p.  100 
par rapport a 1951. On ne saurait exagérer l'importance de l'epicerie et des épiceries-
boucherics dans le domaine du magasin en série. Des 1961, Ce genre de commerce 
faisait déjà presque Ia moitié du chiffre d'affaires de tous les magasins en série. Avec 
seulenient 5 p. 100 dc tous les magasins du groupe (en série et indépendants), les maga-
sins en série ont rCpondu pour plus de 46 p.  100 du volume de leurs ventes. 

II est certain que l'avènement du supermarché a été un élément important pour les 
magasins en sCrie, qui se sont attribué une large part du commerce des produits alinien-
taires. La tendance vers le supermarché, qui se dessinait déjà en 1941, a atteint son 
apogee au cours de cette dCcennie. 

Certains élCments ont beaucoup contribué a l'expansion constante des magasins en 
série et favorisC Ia trés grande vogue du supermarchC. On pourrait les résumer ainsi 
qu'il suit: 10  Ic deplacement de Ia population vers les banlieues, qui a entralnC l'avCne-
ment des centres cornmcrciaux bien concus, dont un magasin d'alimentation géant 
était dans Ia plupart des cas le ucentre nerveuxa. II sera intéressant de remarquer qu'au 
Canada. Ics magasins d'alirnentation en sCric oft a l'avant-garde de l'expansion des 
centres commerciaux. En fait. ii y eut une Cpoque oü l'un des principaux propriétaires et 
bailleurs de ces centres était une organisation iniportante de magasins d'alirnentation 
en sCrie; 2° Ia demande cioissantc dun choix beaucoup plus variC de denrécs et de 
produits,—et le fait d'être en mesure de le payer particulièrenient dans Ia gamme des 
produits alimentaires ude luxea, que les consommateurs ne pouvaient pas trouver dans 
Ieur petite epicene de quartier. 3 0  Ic dCsir de Ia part du consonimateur moderne 
d'espacer ses achats et de les faire autant que possible au méme endroit. Toutes ces 
raisons ont nCcessité Ia construction de magasins plus grands disposant de plus de 
tablettes et ayant un vaste choix de marchandises diverses, alinientaires et non alimen-
taires (au cours des dernières années Ia vente des produits non alimentaires a etC l'une 
des innovations les plus importantes dans Ic supermarché), et disposant aussi de vastes 
terrains de stationnement. 
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C'est aussi durant cette décennie que s'est affirmé et imposk le mouvement des 
magasins syndiques dans Ic système de distribution. Aprés 1945, I'expansion rapide 
des magasins en série constitués en sociétC, particulièrement dans le domaine aiimen-
taire, a fait de nouveau apparaitre le spectre de Ia ruine pour le detaillant non affihiC. 
Les petits magasins indépendants ont commence a subir Ic contrecoup du super-
marché en série, et its se sont tournés, en nombres croissants, vers Ic grossiste afin de 
survivre. Du point de vue du nombre de leurs membres et de l'ensemble de leurs 
ventes, c'est dans le secteur alimentaire que les magasins syndiqués ont joue le role le 
plus important; des 1961, les ventes des magasins d'alimentation affihiés avaient 
augmentC de plus de 700 p. 100 par rapport a 1951 et, ala fin de Ia décennie, ces magasins 
ont rCpondu pour plus de 21 p. 100 du marché global des épiceries et des épiceries-
houcheries. 

Au Canada, Ia décennie de 1951-1961 a été aussi une époque d'expansion pour les 
grands magasins. Les ventes au detail ont sauté de 910 millions de dollars en 1951 a 
1,550 millions de dollars en 1961, soit une hausse de plus de 58 p.  100, qui se compare 
favorablement avec celle de 58.8 p.  100 pour l'ensemble du commerce de detail. Une 
tendance manifeste de Ia décennie était I'usage accru des grands magasins du centre 
commercial pour y créer des succursales. En 1956, it y avait seulement lOsuccursales de 
grands magasins dans les centres commerciaux qui ne représentaient que 4.4 p. 100 du 
volume total des ventes au detail de tous les grands magasins au Canada. Des 1961, 
11.1 p. 100 de l'ensemble des ventes des grands magasins Se faisaient dans 37 succur-
sales. Les ventes des grands magasins comprennent celles des comptoirs postaux et sur 
catalogue. Si I'on pouvait sCparer ces ventes de celles des grands magasins, on se 
rendrait mieux compte de l'importance grandissante de Ia succursale dans he centre 
commercial en banlieue pour I'écoulement des produits dans les grands magasins. 

Pour I'ensemble du commerce de detail, Ia tendance vers des points de vente au 
detail plus vastes a continue au cours des années 1950. Des 1961, ii y avait 175,692 
débouchés pour desservir une population de 18,238,000 habitants, soit un magasin par 
103.8 personnes. La moyenne des ventes par magasin est passée a $53,888 en dollars 
constants, soit une hausse de 26.2 p. 100 sur 1951. Le nombre de débouchCs a léchelon 
des petits chjffres d'affaires ($0-19,999) a continue a baisser, puisqu'en 1961 il ne 
restait que 28.7 p. 100 dans cette catégorie sur l'ensemble des magasins. 

1961 -1 967 
On a pu constater a cette époque, le raffermissement de certaines tendances dans Ia 
vente déjà établies a Ia fin des annécs 1950 et I'on a aussi commence a voir Ic grand 
magasin a rabais qui devait bouleverser Ic domaine de la vente. 
Grands magasins de ventes au rabais—C'est en 1960, a Toronto, qu'a été ouvert le 
premier grand magasin a rabais. Bien que cc genre de rabais ne soit en aucune facon 
un phénomène unique (it se pratique encore dans les marches, les bazars ou les en-
chères), I'imagination de Ia foule a été frappée par l'ouverture de vastes magasins 
vendant une grande variété d'articles a des prix généralement plus bas que ceux de Ia 
concurrence. La technique qu'emploie le magasin moderne a rabais consiste a em-
magasiner seulement les articles d'écoulement rapide en ne conservant que les services 
essentiels, Ce qui Iui permet de réduire les prix dans une certaine mesure. 

Le succès du grand magasin a rabais découle de certains changements qui se sont 
opCrés dans les méthodes de vente, au cours des annCes précedentes. Peu a peu, au cours 
des décennies, he consommateur et Ic fabricant ont assume les fonctions de vente du 
détaihlant. Tout d'abord, les habitudes d'achat du consommateur ont change con-
sidérablement au cours des dernières annCes. Le supermarché, fondé sur le principe 
de libre-service, a inspire Ic consommateur d'acheter les marchandises directement de 
l'étagCre, sans conseils de Ia part du vendeur. Depuis plus de dix ans, on remarque aussi 
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Ia tendance des fabricants a garantir Ia qualité de leurs produits, en tout cas quand ii 
s'agit de produits de marques. Tous ces faits nouveaux ont créé une ambiance favorable 
pour que de libre-service se propage du marche de lalimcntation aux autres commerces. 

En 1962, premiere année dont on dispose des statistiques de ventes par les magasins 
a rabais, les données fournies par ce genre de commerce étaient de 106 niillions de 
dollars ou approximativement ½ p. 100 du total des ventes au detail; en 1964, leurs 
ventes avaient presque double. de facon a dCpasser I p. 100 de tout le commerce de 
detail du Canada. L'accroissement du groupe de grands magasins a rabais est encore 
plus impressionnant a l'égard des grands magasins classiques. Entre 1962 et 1964, les 
ventes dans Ies grands magasins a rabais ont augnientC de 94.2 p. 100, tandis que les 
magasins classiqucs n'ont enregistrC qu'un accroissenicnt de 15.3 p. 100. 

Dans Ic dornaine des magasins en série, Ia construction d'CditIces imposants, qui ont 
fait leur apparition en mCme temps que les supermarchCs, se poursuit. bien que cette 
tendance senible se stahiliser. La tendance des magasins d'alimentation en série a 
offrir une plus grande varietC de produits se maintient, et l'on prévoit qu'elle s'affermira 
davantage. Nombre des nouveaux articles seront plutôt de nature non alimentaire Ct, 
comme un auteur a déjà écrit, c(marqueront un retour complet au magasin général 
d 'aut refois)). 

L'intégration verticale chez les magasins en série s'est accrue sensiblement ces 
dernièrcs annécs, tout particuliérement dans le domaine de l'alimentation. II semble 
inevitable que les commercants a grande échelle augmentent leurs investissements ou 
exercent une plus forte direction sur les Ctablissemcnts fabriquant non seulernent les 
produits portant leur propre marque, mais aussi des produits a vendre a leurs con-
currents. On a aussi etC tCmoin d'un accroissement de I'integration horizontale dans 
Ia vente au detail. Par exemple, les magasins en sCrie. surtout dans le doniaine des 
ailments ou des variCtCs, soutenus par leur puissant pouvoir d'achat et leur personnel 
de direction, ont passé au dornaine des grands magasins a rabais. 

Le recours de plus en plus frequent aux méthodes scientiflques qui facilitent Ia prise 
des decisions administratives (recherchcs opérationnelles, ordinateurs electroniques 

La sortie en famifle pour Ics emplettes ne se lirnite pas aux grands centres. Mrne dans 
les petites vilte, elTc offre des occacinnc do rcncontrer (!CS tints Ct (IC cc dt!asser. 



et traitement de données centralisées), devient de plus en plus marqué. I.'usage de ces 
méthodes par les commerçants n'est encore qu'à ses debuts, mais ii devrait gagner 
en importance. 

Le magasin syndiqué a continue son expansion au cours des années 1960. Dans le 
domaine de l'alimentation, Fattitude énergiquc des grossistes devrait permettre aux 
dét.aillants de s'assurer au moms 35 a 40 p.  100 du marché dans un avenir prCviible. 
II se peut aussi que ce mouvement pénètre davantage dans d'autres dornaines que celui 
de l'alimentation, particulièrement dans Ia quincaillerie. La multiplication des centres 
commerciaux s'est bien poursuivie dans les annCes 1960, mais a une cadence ralentie. 
Si Ia tendance persiste, laccroissement des ventes devrait se stabiliser au niveau de 
8 a 10 P.  100 environ par annCc. 

La vente au moyen de distributeurs automatiques s'est accrue de facon considerable 
ces dernières années. En 1964, les ventes ont dCpasse 78 millions de dollars, soit une 
hausse de 75 p. 100 par rapport a 1961. II n'y a aucun doute que Ia vente par dis-
tributeurs automatiques jouera un grand role en rcniplacant ou en complCtant les 
méthodes de vente classiques, principalement dans Ia distribution de produits peu 
coüteux et a bCnéfice modCré. L'épicerie automatique, par exemple, est devenue plus 
pratique qu'auparavant. 

Les changements qui se sont produits au cours de Ia premiere moitiC de Ia prCsente 
décennie ne signalent que le debut d'une grande evolution qui aura lieu pendant les dix 
prochaines années. 

Résumé 
Depuis un siècle, Ic Canada témoigne de l'évolution spectaculaire des mCthodes de 
vente au detail. Certaines innovations se distinguent nettement: les grands magasins et 
comptoi rs postaux, les grands magasinsen sCrie, les magasi ns syndiqués, Ics supermarchCs, 
les centres commerciaux et les grands magasins a rabais. Aucun de ces changements n'a 
remplacC complètement les Ctablissements de vente au detail déjà existants: ils ont 
plutOt servi a diminuer leur importance premiere. Le grand magasin, par exemple, n'a 
pas remplace Ic magasin gCnCral, nile magasin en sCrie, Ic magasin indCpendant. 

Un changement dans les institutions commerciales peut se produire seulement 
lorsque Ic milieu socio-économique est favorable. L'étahlissenient et Ic succès du grand 
magasin, par exemple, ont Pu se réaliser grace a l'accroissement rapide des villes 
canadiennes et au revenu plus considerable dont dispose Ic consommatcur. 

L'avênement de Ia fabrication en série, qui permet de produire de vastes quantitCs 
de marchandises a peu de frais, a exercé une pression sur Ic commerce de detail dans 
Ic but de lui faire améliorer ses méthodes de manutention et d'écoulement. 1)ans un 
sens, cette pression a abouti dans Ic magasin en série. Le supermarchC et le centre 
comniercial sont une des consequences accessoires de l'evolution socio-Cconomique 
du Canada. Sans l'usage accru de l'automobile, leur établissement aurait etC impossible. 

Les changernents intervenus dans Ic commerce de detail étaient accompagnCs d'une 
evolution des mCthodes de vente. Le producteur, depuis plus d'un siècle, a de plus en 
plus assume les fonctions propres au détaillant,—à noter par exemple, l'importance 
qu'ont prise l'emballage et Ia publicité au niveau de Ia fabrication. 

L.e present siècle a Cgalement etC tCmoin d'une integration verticale et horizontale 
croissante du commerce de detail ayant pour résultat d'estomper les differences entre 
Ic détaillant, Ic grossiste et le fabricant. 

Bien que Ia vente au detail alt évolué d'une facon marquante au Canada depuis Ia 
ConfCdCration, II ne fait aucun doute quc Ic prochain siècle sera tCmoin de plus grands 
changements encore; Ia vente au detail en Fan 2067 sera très diffCrente de celle de 1967. 

(G. SNYDER) 
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La I3oursc des grains de Winnipeg, association individuclic indépendanle, est Ic centre 
d'activite du commerce des grains au Canada. Le parquet de Ia Bourse demeure 
rarernent silencicux. Le siege social de Ia Corn,p,ission canasiie,,ne du b/ est situC a 

Winnipeg. 

Institutions financières 
Dans tine economic éoluee commc celte du Canada, les operations d'ernprunt et de 
prêt remplissent des rOles très importants. Particuliers, maisons d'affaires, gouverne-
ments y preririent part a titre d'eniprunteurs ou de bailleurs de fonds. Le depOt fait 
dans une banque, I'achat d'une obligation d'Cpargne du Canada. Ia prise a charge 
d'une hypothCque, Ic remboursement dune dette sont toutes des optrations couruntes 
qui entralnent l'échangc de crCances. Toute crCance reprêsente tin actif pour le prCteur 
et tin passif pour l'emprunteur. Quiconque veut emprunter dolt trouver un préteur 
qu'intCressc sa crCancc. La rapiditC ct la facilitC avec lesqueHes l'emprunteur et le 
préteur sont mis en contact déterminent Ia qualitC d'un systéme financier. 

Une grande partie des emprunts et des prCts ati Canada ont lieu entre des personnes, 
des entreprises commerciales non financières, des gouvernements et des non-residents, 
sans intermCdlaires fInanciers. Citons deux exempics, Ia vente d'obligations du gou-
vernernent i des particuliers, Ct les avances consenties par les sociCtés mères a leurs 
fihiales. Pour cela done II faut qu'une personne qui a des fonds a investir en trouve 
tine autre qui desire eniprunter, et que he montant du prCt, sa durCe, sa garantie et 
autres conditions, agréent aux dcux parties. Le role du marché flnncier consistcà 

liaison cntre emprunteurs Ct rCtcurs. 
Le terme (<institutions financiêres> inclut des Ctablissernents tels que les banques, 

es societCs d'assurance et de fiducie. dont Ia fonction principale est de traiter des 

1affaires d'argent et de créances. 
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Si ces institutions n'existaient pas, une bonne partie du credit qui Va maintenant 
du préteur a l'emprunteur ne se dCplacerait qu'à des taux d'ijj1jt plus ëlevés, et 
peut-Ctre même pas du tout. Le temps requis et les dcpQccionnCes seraient 
très considérables si chaque emprunteur devait s'occuper de trouver un prêteur favo-
rablenient dispose. La creation de nouvelles institutions financières et l'adaptation des 
institutions anciennes a des besoins nouveaux sont des transformations qui se pour-
suivent continuellement. Récemment, par exemple, il a été beaucoup question de créer 
des institutions financiêres provinciales afin de faciliter l'implantation de nouvelles 
industries dans Ia province. 

Un sujet revient souvent a Ia surface, celui du passage du contact direct entre 
emprunteur et préteur par l'intermédiaire des institutions financières. II y a moms de 
165 ans, ii n'y avait au Canada ni banque, ni sociétés de fiducie, de prêts ou d'assurances, 
ni aucune autre des institutions qui jouent un role si important aujourd'hui. Même 
ii y a 100 ans, Ia plupart des petites entreprises étaient financées par I'ëpargne privée 
et presque tous les établissements importants, par des capitaux en provenance de la 
Grande-Bretagne ou des tats-Unis. Ce n'est que depuis 50 ans environ, au cours de 
Ia Premiere Guerre mondiale, que le marché canadieri de capitaux est vraiment devenu 
unimit4ecaal1satiin_.de4épatgne canadienne vers Ia grande production et 
le développement des ressources nationales. 

Des commissions royales d'enquête ont étudié le système bancaire en maintes 
occasions depuis 1867. La Commission de 1933, par exemple, a fait des recomrnanda- 

	

A 	tions qui ont abouti a Ia creation de Ia Banque du Canada, La Commission Ia plus 

	

p jjV 	rCcente, dont le rapport, au moment oü ce texte a Cté rédigé, n'avait encore etC 
concrCtisé par aucup mesure legislative, a étudié les operations du système financier 
sous quatrcaspccts'I'apport du système financier a Ia réalisation des objectjTs.écono- 

,,v miques1es iiiodi1icjions qui pourraient arnéliorer les techniques actue1le; 3 a pro-
tection du public ei valeur pratique des méthodes au point de vue de l'emprunteur. 
Les etudes que La Commission a entreprises en tentant de trouver des solutions a ces 
problémes, contribuent a grossir rapidcment l'ensemble des publications qul traitent 
du fonctionnement efficace des systèmes financiers. 

Categories d'institutions financières 
La description des institutions financières en serait facilitée si celles-ci pouvaient être 
fondues en des groupes homogènes, selon Ic type d'emprunt ou de prêt, Ia nature des 
effets financiers utilisés, ou d'autres facteurs. II n'existe pas actuellement de groupes 
de Ce genre qui donnent complete satisfaction; mais Ia classification recommandée par 
les Nations Unies semble Ia plus acceptable proposée jusqu'ici et s'applique aux trois 
groupements suivants. 

Régime monétaire—Le premier groupement important est celui du régime monCtaire, 
lequel comprend Ia banque centrale et les institutions qui acceptent des dépôts. 
Au Canada, cc sont Ia Banque du Canada, les banques a charte, les sociCtCs de 
fiducie, les sociétCs de préts hypothécaires, les caisses populaires (ou syndicats de 
credit), les Banques d'épargne du Québec et les banques d'épargne provinciales. Parce 
que Ia population confie a ces institutions une grande partie de ses Cflrgnes, Ia tradi-
tion veut qu'elles soient assujetties a un contrOle gouvernemental trèsçj. Au niveau 
fédéral (ou national), ce contrOle s'exerce par I'entremise de l'!nspecteur gCnéral des 
banques et du Surintendant des assurances; les provinces possédent également des 
organismes de rCglementation des institutions soumises a leur contrôle. 
SociétCs d'assurances et caisses de pension—Le deuxième groupement est celui des 
sociétCs d'assurances et des caisses de pension. Ces institutions ont ceci de particulier 
que leur passif consiste principalement en des reclamations futures d'assurances ou 
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de pensions. Les sociétés d'assurance-vie, d'assurance-inccndie et générales, et les 
rtgir11cs fiduciaircs de pension constituent Ia plus grande partie de cc groupcment. 
l'ar l'iiiiportance de leur actif, les sociétës d'assurance-vie se classent inirnedtatcrncnt 

après Ics banqucs a charte, et elks détiennent une part importante des obligations 

gouvernernentales ou commerciaks. 

Autres institutions financières—Le troisième groupement d'institutions fInancières inclut 

toutes les autres Societés qui empruntent au rnoyen de titres de créance ou de proprieté, 

et dont elks prétent Ic produit de leurs emprunts aux particuliers, aux étahlissements 

cornrnerciaux et aux gouvernements. Sont compris dans cc groupe les sociétés de 
financcmcnt des ventes. les sociétés de préts aux consommateurs, les fonds mutuels 

et les caisscs a capital fixc, les sociétés d'expansion des affaires, les sociétés de préts 

agricoles. Ia Sociétc centrale d'hypothèques et dc logement et les autres soclétés qui 
s'occupent du financement des particuliers, des entreprises et des gouvernements. 

Lc tableau suivant resume les operations des principales institutions financièrcs. 

Les donnCcs disponibles portent sur 1875. 1900, 1926, 1960 et 1964. A cause des 

dilTCrentes méthodes utilisées pour l'Cvaluation des av oirs, principaknicnt en ce qui 

concerne les annCes passécs, et a cause de divergences dans les defInitions et les 

ClCments constitutils, il nc faut voir dans l'actif global qu'un indice d'importance 

ct d'expansion. 

Actif total, certaines institutions financières, années choisies. 1875-1964 

NOTA. -Ace tableau figurcnt des institutions Iinanciêres possedant 99 p. 100 de l'actif de toutes let 
Institutions linanciêres. Sont omit let sociétés de sccours niutucls, k's agents de change, certalnes 
compagnies spécialisécs thins le linanccnicnt des entrepriscs, ci certaines institutions linancicrc$ 
de i'Etat relativement ticu importanles. II est impossible dc comparer Ic total des actifs d'unc periode 
a l'autrc, ou cntre les Institutions. L'actif total nc peut se comparer d'une périodc it l'autrc, ni d'unc 
institution it l'autrc. Par exemple. Ic total de l'assurance-vic en 1875, 1900 Ct 1926 comprend l'act,f 
délenti pour Ic compte d'assurés étrangers qui toni omis du total des années ulterieures. Dc idles 
divergences ne touchent pat sérieuscmcnt Ia valeur du tableau de I'expansion des institutions linan-
ciitres ici présenté. 

Detail 	 1875 	1900 	1926 	1960 	1964 

Banques at autres inStItUtiOfl5 
acceptant dei dépôts 

Banque do Canada .......................... 
Banquet a charte ............................ 

Banques dépargne du Québec ............... 
Institutions d'épargno de I'Ctat .............. 
Syndicats do credit (ceisses populaires) ...... 
Sociélés do fiducie .......................... 

Sociétés do préls hypothécaires ............... 

Total .................................... 
Assurances at pensions 
Assurance-vie .................... ........... 
Caisses do pension a gestion fiduciai,e ........ 

Assurance-incendie at généralo ............... 

Total .................................... 
Autres institutions financièrae 
Sociétés do finoncement dot ventes et de 

credit ala consommation ................... 
Mutualités ................................. 
Caisses a capital fixo ......................... 

Courtiers en vIeurs do placement ............. 
Société centrole d'hypothéques et do logement. 
Alberta Municipal Financing Corporation ..... 
Société dassurance des credits a 'exportation. 
Socié!ê du credit agricote (auparavant 

Commission canedienne du prêt agricole). 
Banque dexpansion industriollo .............. 

Total ................................... 

(millions do dollars) 

3,044 3,642 
183 314 2,940 14,263 18,661 

8 21 76 311 403 
7 53 54 189 210 

9 1,314 2,227 

20 153 (117 1274 2,789 
'1205 945 2,380 

218 541 3,401 21340 30.312 

60 919 8,007 10,638 
3,616 5,820 

22 152 1,316 1,658 

82 1,071 12,939 18,116 

24 	2,177 3,700 
563 1,140 

442 
619 

1,642 2,280 
161 336 
19 238 

	

164 	458 

	

107 	229 

	

- 	9,442 

non disponible. 	 ' nexistait pas encore, 
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APPARITION DE CERTAINES INSTITUTIONS FINANCIERES AU CANADA, PAR DECENNIE 

BANOUES El SOCITS DE DEPOT 
BANQUE DU CANADA --------- ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------- -- - 
BANQUES A CHARTE 	 ----- -- 

BANQUES DEPARGNE DU QUE8EC --------------------------------------------------------- 

SYNDICATSDECRDIT-  ------------------------------------------------------------------------------------  

SOCIETES DE FIDUCIE --------------------------------------------------------------------------- --

SOCITS OF PRTS HYPOTHECAIRES ----------------------------- I__________________________________________________________________________ 

ASSURANCE-VIE FT PENSIONS 
ASSURANCE-VIE --------------------------- -------------------  

CAISSESDE RETRAITE ENFIDUCIE --------------------------------------------------------------------------------- 

AUTRES INSTITUTIONS FINANCIERES 
ASSURANCE- INCENDIE El 	 - 
ASSURANCE GNERALES 	 - 	 - 

FINANCEMENT DES VENTES ----------------------------------------------------------------------------------------- 

PRTS Mix CONSOMMATEIJRS ------------------------------------------------------------------------------------------ 

CAISSES DE SECOURS MUTUELS ------------------------------------------------------------------------------------------------------ F 

COMPAGNIES DE PLACEMENTA CAPITAL FIXE ----------------------------------------------------------------- 

NGOCIANTS EN PLACEMENTS ------------------------------------------------------------------ --. 

S .C.H.L ----------------------------------------------------------------------- - -------------------------------------------------------------- 

COMMISSION DU PRT AGRICOLE ------------------------------------------------------------------------------------------ 

BANQUE DEXPANSION INOUSTRIELLE -------------------------------------------------------------------------------------------------- I 

SUCCESSIONS INDUSTRIELLES--------- ------------- --------- --------------- -------- ------- -------- --------------- ----------------  -------- -------- -------- 

600 	1610 	1820 	830 	I040 	1610 	660 	1670- 	890- 	1010 	900 	1910 	1920 	930 	1940 	1950- 	1960 
609 	1619 	659 	639 	849 	699 	1681 	1079 	1689 	699 	901 	1916 	929 	1939 	6949 	989 

DECENNIE SE CONSTITUTION 

C) 



Historique des institutions financières 
Les institutions financières canadiennes sont grandement redevables aux influences 
britanniqucs et américaines, compte tenu des modifications imposées par les lois et 
les coutumes canadiennes. Le système canadien de banques a succursales s'inspire du 
système bancaire britannique. Les sociétés de financement des ventes ont suivi l'ex-
pansion d'institutions analogues aux Etats-Unis. La Grande-Bretagne et les Etats-Unis 
possédent des systèmes financiers plus évolués que ceux du Canada et ii y a lieu de 
croire quc Ic Canada continuera a emprunter icurs méthodes, leurs instruments et 
leurs institutions, tout en les adaptant a ses besoins. 

Le graphique suivant indique Ia décennie oü les plus irnportantes institutions 
financièrcs ont commence leurs operations. En gCnCral, Ia date est cclle de leur 
constitution en societes et cette date peut étre considCrablement postCrieure a celle 
oü dIes sont devenues actives. Maintes institutions financières ont trouvé leur origine 
Iorsqu'un groupe de particuliers, aprés s'étre réunis en vue de lancer une affaire, ont 
graduellernent donnC une forme concrete it leurs méthodes, pour finir par ëtre CrigCs 
en sociCté. Par exemple, a MontrCal, des 1832, des courtiers se réunissaient rCgullére-
nient pour négocier les actions des maisons d'affaires et de commerce de l'Cpoque. 
Subséquemment, une commission de courtiers fut créée en 1866, et efl 1874 Ia Bourse 
dc Montréal était constituée en sociétC. D'une facon génCrale, Ia date ofliciellc de Ia 
Constitution en societe est considérée comnie Ia plus importante. 

Monnaie et operations bancaires avant 1867 
Tant que Ic commerce demeura Ic monopolc de quelques tratiquants, on eut recours 
principalement au troc. On obtenait des pelleteries des Indiens en Cchangc dc verro-
teries, de couvertures et d'autres articles. La monnaie francaise fut introduite au cours 
du XVIIC siCcle, et en 1681, Ia monnaic etrangère fut officicllement reconnue, mais 
une ordonnance en tIxa Ic cours au poids et Ia valeur en fut majorCc du tiers, par 
rapport a Ia valeur dans Ic pays emetteur, pour prévenir les fuites. La monnaie de 
papier fit son apparition en 1685, surtout a titre d'expédient en vue d'acquitter les 
dCpenses du gouvernement, en attendant I'arrivCe des subsides royaux. Par Ia suite, 
on mit en circulation du papier-monnaie qui ne reposait sur aucune garantic solide 
ct les fluctuations dCsordonnCes de celui-ci suscitèrent de Ia niCfiance, cc qui expliquerait 
pourquoi les banques tardèrent si Iongtemps a paraitre au Canada. 

AprCs l'occupation militaire (1759-1763), Ic dollar d'argent espagnol devint Ia 
devise monCtaire courante, mais des differences de cote entre les marches d'Halifax, 
de Québec et de Montréal suscitèrent des prohlènies comrnerciaux. En 1775, Ia monnaic 
d'Halifax Ctait reconnue devise officiellc mais son adoption nc dcvint genCraic qu'en 
1821, alors que les autres monnaies perdirent toute sanction officielle. Dans Ic but 
d'acquitter les frais de Ia guerre de 1812, des bons de l'armée furent mis en circulation, 
puis rachetCs quclques annCcs plus tard. lls prCparèrent Ia voie a Ia premiere banque 
au pays. Ia Banque de Montréal, qui commenca ses operations en 1817 en qualité 
d'institution privée et obtint une charte en 1822. Toutefois, Ia premiere banque a 
charte fut Ia Banque du Haut-Canada dont Ia charte renionte a 1821. Ces premieres 
hanques, organisCcs par des marchands, lonctionnalent pour eux. Leur rOle principal 
consistait a faciliter Ic commerce par Ia misc en circulation de billets a ordre payables 
au porteur sur deniandc. Si Ic credit de Ia banquc Ctait bon, les billets circulaient de 
main en main et constituatent Ic principal agent monétaire au Canada. 

Au cours des années 1840, les gouvernements provinciaux furent invites a mettre 
en circulation des billets destinés a remplacer ceux des banques a charte. La propo-
sition fut rejetée nials Ia crise financière en 1848-1849 forca l'adoption d'une politique 
qui enleva aux banques Ic privilege d'Crnettre des billets de coupures inférieures a cinq 
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Toronto étant Ic siege de Ia 
majorité des banques a charte, 
de plusicurs grandes compagnies 
d'assuranccs et de fiducic et de 
nonibreuses firmes industrielles, 
un volume d'affaires formidable 
passe par les operations de Ia 
Boursc de roroiito. La Bourse 
des mines est particuliCrcrncnt 

animec. 

dollars. De 1840 a 1867, Ic problenc de I'.tahIisscmcnt d'un étalon nionétaire uni-
forme fut aussi mis a l'étude. La majorité des Canadiens étaient en faveur du système 
decimal des Etats-Unis adoptC en 1853 Ct 1858 par Ia province unic de Canada. En 
1860, Ia Nouvelle-Ecosse et Ic Nouveau-Brunsvick l'utilisaient dans leurs comptes 
publics. 

Operations commerciales des banques depuis 1867 
Avec Ia Confederation, Ia competence en matiere mondtaire passa au gouvernement 
fédéral. Les billets du Dominion eurent cours legal a comptcr de 1870 et circulèrcnt 
en méme temps que des emissions de billets de hanque qui n'avaicnt pas cours legal. 
La Ioi des banques de 1870 Ct Ia loi fCdérale de 1871 sur les banqucs inaugurérent 
I'ère moderne en matière d'opérations bancaires. Ces lois fixaient. notamment, les 
cadres minimums des hanques, Ic taux maximuni d'intCrCt on d'escomptc (a 7 p. 100), 
facilitaient les prêts sur Ia garantic de recus d'entrepOt, ordonnaient Ia tenuc d'Ctats 
mensuels et proposaient Ia revision dCcennale rCguliêre. Le système bancaire canadien 
est nd des besoins des marchands. C'est pourquoi Ia loi des banqucs insiste sur les 
operations conirnerciales. Dans Ia mesure du possible, Ic prêt Ctait a court terme ct a 
liquidation automatique. et  les préts hypothCcaires n'étaient paS autorisés. Les banques 
a charte n'ont pas encourage Ic prêt personnel avant 1950. 

Les revisions de Ia lol des banques. qui se sont succédC depuis a peu prés tous les 
dix aiis, oat grandement modiflC les dispositions relatives a Ia reserve, aux attributions 
des actionnaires et des administratcurs, a Ia preparation des états. etc., mais aucun 
changement prolond n'a etC apporte avant Ia sixièmc revision qui a eu lieu en 1934. 
Le rOle utile quc pouvait jouer une banque centrale dans Ia rCglementation du credit 
et de Ia monnaie s'est affirmC pendant les annCcs 1920 et an debut des annCes 1930 et. 
a Ia suite des recommandations d'un comitC parlenientaire, Ia loi sur Ia Banque du 
Canada a etC adoptée en 1934, et cette institution a commence ses operations en 
mars 1935. 

La loi de 1934 sur les banqucs a rendu Ia Banque du Canada comptablc de tous 
les billets en cours du Dominion: die prCvoyait Cgalement le reniplaccnicnt partiel 
des billets des banques a charte par des billets de Ia Banquc du Canada. La loi de 
1944 sur les banques a dCcrCtC quc les banques a charte ne pourraient plus Cmettre 
de billets après 1945 et que Ic passif-billets aux Iivres des banques a charte passerait 
en 1950 a Ia Banque du Canada. La Banque du Canada, en vertu du mandat qui 
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l'autorise a reglementer le credit, peut augmenter ou rCduire le montant total des 
reserves en especes dont disposent les banques a charte,—en d'autres termes, cue 
rCglemente la masse monétaire. La Ioi des banques exige que chaque banque a charte 
maintienne une reserve minimum en espéces sous forme de billets de Ia Banquc du 
Canada et de dCpôts faits a cette banque. Lorsque sa reserve augmente, une banque 
peut augmenter ses dépôts. Lorsqu'elle dirninue. Ia banque dolt les rCduire. La Banque 
du Canada influence le niveau des reserves en espéces des banques a charte principale-
ment par ses achats et ventes des titres du gouvernement. 

La Banque du Canada ne consent pas de prêts de facon réguliêre. EIIe est, toutefois, 
autorisCe a faire des préts a court ternie aux banques a charte, aux Banques d'Cpargne 
du QuCbec, aux négociants du marchC monétaire, au gouvernement du Canada et 
aux provinces. Le fait qu'elle puisse, plus particulièrement, consentir des prêts aux 
courtiers en valeurs de placement signifle que ces courtiers peuvcnt emprunter de 
forts montants sur le marchC pour financer des operations a court terme, en sachant 
que si Ic credit dcvient très diffici1ea, us pourront toujours emprunter de Ia Banque 
du Canada cen dernier ressorta. Traditionnellement, Ia Banque du Canada contrÔle 
Ia masse monCta ire par -1'cntremisade4-banquesà charte. lIiri résulte un contrôle 
indireCt Wr-tCs autres institutions oü l'on accepte des dépôts, par exemple, les sociCtés 
de fiducie et les caisses populaires ou syndicats de credit. Une question importante 
de l'heure, autant qu'intCressante, est celle de savoir jusqu'à quel point ii serait 
recommandable d'irnposer un contrOle immCdiat a ces institutions parabancaires. 

Caisses populaires 
La premiere Caisse populaire du Canada a etC fondée a Levis en 1900 par M. Alphonse 
Desjardins. Son but était d'encourager l'économie par l'Cpargne et de consentir des 
préts a ceux de ses membres qul ne pouvaient obtenir de credit ailleurs autrement 
qu'à des taux d'intCrét Clevés. Au debut, les progrés ont été lents. En 1911, lors de Ia 
publication du premier bilan, l'actif s'établissait a 2 millions de dollars, et en 1940 
il n'Ctait que de 20 millions. Depuis lors, les progrCs ont Cté sensationnels. A Ia fin 
de 1964, l'actif des Caisses populaires du Québec dépassait Ic milliard. Dans les 
autres provinces, les progrês ont etC beaucoup plus lents. Hors du QuCbec, c'est La 
Nouvelle-Ecosse qui, en 1932, a adopte Ia premiere mesure legislative visant les syndi-
cats de credit, suivie du Manitoba et de Ia Saskatchean en 1937 et de I'Ontario et de la 
Colornbie-Britannique en 1938. Bien que les syndicats de credit n'aient pas acquis 
dans ces provinces autant d'importance que dans Ic QuCbec, us ont aussi pour principe 
d'aider les gens a se tirer d'affaire eux-mémes. 

Les syndicats de credit relèvent de Ia competence provinciale, et dans chaque 
province presque tous les bureaux Se rattachent a des centrales provinciales, soit 
directement soit par l'intermCdiaire de caisses regionales. Le portefeuille des caisses 
populaires du Québec, dont les placements sont en bonne partie sous forme d'hypo-
thCques et d'obligations du gouvernement. diffère sensiblernent de celui des autres 
provinces, qui contient plus de préts. C'est peut-être au sein des petites collectivités 
que les Caisses populaires brillent davantage car elles peuvent, dans une large mesure, 
y jouer le role de banques locales. Leur expansion dans les villes est toutefois aussi 
rapide, car leurs actions et leurs dépôts comportent des intCréts supCrieurs a ceux 
que paient Ia plupart des autres institutions financiêres. Par contre, leurs frais génCraux, 
relativernent peu Clevés, leur permettent de préter a des taux d'intérét comparative-
ment plus bas. 

Sociétés de fiducie et de prêts hypothécaires 
C'est en 1844 que, pour Ia premiere fois au Canada, une compagnie a effectué des 
operations semblables a celles que pratiquent aujourd'hui les sociCtCs de fiducie et de 
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préts hypothécaires. Le Haut-Canada, pour légaliser et encourager les entreprises de 
ce genre, a eu recours a une loi en 1845; le Nouveau-Brunswick et Ia Nouvelle-Ecosse 
ont fait de méme en 1847 et 1849, respectivement. Ces premieres entreprises portaient 
le norn de sociétés de construction, et leur role principal consistait a faire des préts 
a leurs membres sur une garantie immobilière. Une loi de 1859 leur a permis d'eem-
prunter dans une certaine mesure, tandis que Ia Building Societies Act de 1874 leur 
a accordé l'autorisation de recevoir de I'argent en depOt et d'émettre des obligations. 

La premiere sociétC de fiducie connue a recu sa charte de Ia province d'Ontario en 
1882. Sur Ia fin du XIXe siècle, l'essor des sociétCs de fiducie, bien que considerable, 
a été moindre que celui des sociétés de préts hypothécaires. Les sociétCs de fiducie, 
toutefois, ont sur les sociétés de préts hypothécaires un avantage intrinsèque du fait 
que leurs chartes leur permettent d'exercer toutes les fonctions des sociëtésde 
hyputhca.irs, en plus de leurs propres fctiots d i.eficldiciaires. Au cours de Ia pre-
mière moitié du XXe siècle, elles n'ont pas tardé de prendre beaucoup d'envergure, 
et certaines sociCtés de prëts ont méme échangé leurs chartes contre des chartes de 
societe de fiducie ou ont etC absorbCes par des entreprises de ce genre. Les actifs des 
sociCtCs de préts et de fiducie n'ont cessC d'augmenter jusqu'en 1930, pour rester 
presque stationnaires de 1930 a 1945 a cause de Ia crise économique et de Ia Seconde 
Guerre mondiale. Depuis lors, toutefois, leurs avoirs ont crfl très rapidement sous 
l'impulsion, notarnment, de l'essor remarquable de Ia construction (d'oO l'augmen-
tation de Ia dette hypothCcaire), et de l'expansion des marches financiers. Comme 
leur nom l'implique, les sociCtCs de prèts hypothécaires se spécialisent dans ce genre 
de préts, mais dIes détiennent aussi d'autres avoirs comme des obligations et des 
billets a court terme du gouvernement, surtout afin de s'assurer une liquidité suffisante. 
Les hypothèques constituent de beaucoup I'investissement le plus important des 
sociCtCs de fiducie, mais ces dernières se montrent beaucoup plus actives que les 
sociCtés de préts dans l'achat d'obligations et d'efTets a court terme. 

On distingue trois genres de fonctions des sociétés de fiducie,—fiducie personnelle, 
collective et sociale. La fWtcipersonne1Ie concerne Ia gestion des successions, des 
biens en fiducie et sous mandat. La statistique sur le total des avoirs gérés par les 
sociCtés de fiducie est insuffisante, mais cclles-ci consacrent a la fiducie personnelle 
Ia plus grande partie des moyens dont elles disposent, dont les 
fonds sont fournis par les actionnaires et les dCposants et par achats de certificats, est 
normalement celle que visent les statistiques publiCes. La fiducie sociale s'apparente 
au role des sociétCs de fIducie par l'aide apportée aux entFrises a titre de fiduciaire 
des actifs gageant les emprunts. La sociétC de fiducie peut egalement agir en qualitC 
de sCquestre et d'administrateur lors de Ia réorganisation ou de Ia liquidation d'une 
sociCtC et contribuer au maintien du registre des actionnaires. 

I cs opéral ons q uoliIienncs des 
hanques a charte touchent de prés 
Ia vie du Canadien. La banque 
echange ses cheques, consent des 
prCts pour Ia construction de sa 
maison ou pour ses achats impor- 
tants. Ct rnCme assure sa paie en 
j~a rarios ,ant les fonds de roulement 

it son ernployeur. 



Banques de I'Etat et autres banques d'epargne 
Le Canada compte trois genres distincts de banques d'épargne dont Ia Caisse d'épargne 
postale, les Caisses d'épargne des gouvernements de l'Ontario et de l'Alberta et deux 
banques d'épargne au Québec: Ia Banque d'Epargne de Ia Cite et du District de 
Montréal et Ia Banque d'Economie de Québec. La Caisse d'épargne postale a etC 
Ctablie en vertu de Ia loi de 1867 sur Ic service postal, aux termes de cette Ioi uafln 
d'accroitre les facilitCs de depOts offertes actuellement aux petits Cpargnants, de faire 
servir a cc dessein l'institution des postes et d'assurer Ia garantie directe de Ia nation 
a chaque dCposant pour le remboursement integral des sommes d'argent dCposCes par 
lui, avec les intCrétsa. Les depOts de Ia Caisse d'Cpargne postale ont atteint en 1908 
le chiffre record de 48 millions de dollars mais, vu I'expansion subséquente d'autres 
institutions d'épargne, les depOts s'élCvcnt maintenant a moms de Ia moitiC de ce 
montant et diminuent d'annCe en année. 

Les Caisses dCpargne des gouvernements de l'Ontario et de I'Alberta, crCées respec-
tivement en 1922 et en 1939, se sont dCveloppées a un rythme soutenu. Les deux 
banques d'Cpargne du Quebec, constituécs en vertu de Ia Ioi sur les banques d'épargne 
de Québec, sanctionnCe en 1875, recoivent des dCpôts qu'elles peuvent investir en 
valeurs tirCes d'un repertoire relativement restreint. 

Assurance-vie 
L'assurance-vie a dCbuté au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, puis des sociCtCs de 
ces deux pays l'ont introduite au Canada. La premiere sociCtC s'établissait au Canada 
en 1846 et cinq autres ont fait leur apparition durant les cinq années suivantes. C'est 
vers Ia fin des années 1860 et au debut des annécs 1870 que l'assurance-vie a recu 
son élan principal, grace a l'établissement rapide de nouvelles sociCtCs au Canada, 
en Angleterre et ailleurs. En 1875, le Canada comptait déjà au moms 26 sociCtés 
actives, dont plusieurs entiCrement canadiennes. Cet accroissement accClérC des affaires 
a Cveillé Ic besoin de mesures de réglementation et, en 1868. Ia loi fédérale sur les 
assurances a etC sanctionnCe, suivie d'autres lois, notamment en 1871, 1874 et 1875 
et subsCquenirnent. Les mesures législatives reflétaient l'expérience acquise en Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis. En 1906, une Commission royale d'enquCte a etC chargée 
d'etudicr le mode d'opCration des sociCtCs d'assurance-vie au Canada et bon nombre 
des recommandations de cette commission ont fait I'objet de mesures lCgislatives. 

En 1931, une decision du Conseil privC assujcttissait les sociétCs forrnCes ou consti-
tuCes hors du Canada aux rêglements fCdCraux. Les sociétCs canadiennes les plus 
considCrables ont Cgalement une charte fCdérale, de sorte que les sociCtés a charte 
provinciale ne manient qu'une partie relativement minime de I'assurance-vie au Canada. 
Depuis un accord avec les provinces, les lois provinciales relatives aux sociCtés 
d'assurance-vie sont analogues aux lois fédCrales. 

Les sociétCs mutuelles ont commence leurs operations trés tot au Canada. Bien 
qu'elles aient etC soustraites aux lois fCderales, dIes se sont conforniées a Ia plupart 
de leurs dispositions et en 1919, lors de l'extension de Ia portée de ces lois, les mu-
tualistes y ont etC assujetties. 

L'actif des sociétés d'assurance-vie ne le cede en importance qu'à celui des banques 
a charte. Fin de 1963, ces sociCtCs détenaient 10 p.  100 des obligations provinciales 
en cours, 14 p. 100 des obligations municipales et 26 p. IOU des obligations de compa-
gnies. Elles dCtenaicnt Cgalement 28 p.  100 de Ia totalité des hypothCques en cours. 
Le rOle qu'elles remplissent sur les marches financiers est évidernment de Ia plus 
haute importance. 
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Place Victoria, au tout debut des operations. 

Regimes de pension 
Les 25 dcrniéres années ont été témoin d'une très forte augmentation des fond 
investis dans les regimes de pension, alors qu'un nombre toujours croissant de sociCté 
ont commence a assurer des pensions a leurs employés et que l'actif des regimes th 
pension a augmente. Avant 1939, une partie relativement faible de Ia populatior 
active Ctait protégée par des regimes de pension. Depuis l'avCnement du Régime dc 
pensions du Canada et celui de Ia Régie des rentes du Québec en 1966, a peu près tow 
les travailleurs contribuent maintenant a un régime de pension. 

Avant l'instau ration du Régime de pensions du Canada, les regimes de pension 
industriels se présentaient sous forme de caisses a gestion fiduciaires, de rente5 
souscrites par les sociétés d'assurancc-vie et de rentes sur I'Etat. Les rentes sur l'Etai 
remontent a 1908 et Ieur actif s'élève aujourd'hui a plus d'un milliard. Cette expansion 
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s'est quelque peu ralentie au cours des dernières années, a cause de Ia faveur gran-
dissante des caisses a gestion fiduciaires qui se classent maintenant au troisième rang 
par leur actif global, venant après les banques a charte et les sociétés d'assurance-vie, 
et elles continuent de croitre a un rythme accéléré. 11 est encore trop tot pour prédire 
queue sera Ia repercussion du Régime de pensions du Canada et de Ia Régie des rentes 
du Québec sur le financement de l'économie. Les provinces disposeront des fonds 
percus par ces regimes pour répondre a leurs besoins, ce qui aura sans doute un effet 
marqué sur le financement provincial. 

Sociétés d'assurances-incendie et generales 
Les assurances-incendic et générales ont été établies au Canada sur Ia fin du XVIIIC 
siècle par des sociCtés du Royaume-Uni. En 1804, Ia premiCre agence canadienne fut 
créée par une société du Royaume-Uni; Ia premiere sociCté entièrement canadienne, 
fondée en 1809, a recu sa charteen 1819. Un certain nombre d'autres sociCtés, dont 
des succursales de sociCtés des Etats-Unis, ont obtenu leur charte dans Ia décennie 
qui suivit. Aujourd'hui, des centaines de sociétés font affaires au Canada. Les sociCtés 
d'assurance-incendie et générales s'occupent principalement d'indemniser des pertes 
financières. Elles pratiquent surtout l'assurance-i nccnd ie et l'assurance-automobile, 
mais aussi bon nombre d'autres assurances, par exemple les assurances comic Ia 
gréle, Ia maladie, de cautionnement et ainsi de suite. Leurs passifs se composent donc 
en grande partie de primes non acquises et de sinistres a régler, de sorte quc tout en 
fournissant de I'assurance, dies disposent temporairement de vastes sommes d'argent. 
A Ia fin de 1964, leur portefeuilie se chiffrait par plus d'un milliard de dollars, ce qui 
faisait d'elles l'un des plus puissants groupes d'acheteurs sur les marches financiers. 

Financement des ventes 
Les institutions traitées jusqu'ici ont été organisées en premier lieu pour Ic financement 
du commerce, de Ia propriété domiciliaire et pour assurer protection. Cependant, le 
besoin de prèt—au*—personnes TTh et aux petites cntrcpriscsqui ont temporairement 
besoin d'argent, a toujours existé source importante de fnancement reste,—Ie 
credit accordé par les épiceries du quartiera, les inCdecins, et les trafiquants en mar-
chandises ou en services. Les préts au comptant étaient traditionnellement effectués 
par des amis ou par des personnes qui en faisaient une spécialitC. Depuis l'expansion 
rapide de I'industrie de l'automobile et l'apparition au Canada de fihiales de sociétés 
amCricaines de petits préts, une grande partie des préts personneis sont maintenant 
effectués par des institutions. 

La fonction principale d'une sociCté de financement des ventes est d'accorder du 
a.uxentreprise. Ces sociCtés financent 

les achats d'automobiles et de biens durables des consommateurs et des commercants, 
et aussi les stocks des vendeurs d'automobiles et autres grossistes Ct dCtaillants. Ces 
sociétés consentent des préts aux consommateurs directement ou, plus souvent, par 
I'intermédiaire de fihiales. Dc plus, soit directement soit par I'entremise de flhiales, 
elles eflectuent des préts hypothecaires et des avances de capitaux aux vendeurs 
d'automobiles et a d'autres commerçants, louent de I'Cquipement, et assurent les 
biens durables. 

Les soclCtés de credit doivent leur origine a I'automohile. L'apparition d'un vaste 
marché de l'automobile a rendu nécessaire un moyen de tinancement, vu que Ic coüt 
de Ia voiture dépasse souvent les disponibilités de l'acheteur. Par contraste avec Ia 
plupart des autres industries, ou le nianufacturier finance directement une partie des 
stocks de ses grossistes et des dCtaillants, une vicille coutume de l'industrie de l'auto-
mobile veut que Ic vendeur s'empresse de payer Ic fabricant a Ia livraison. 
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Divers modes de financement ont étë utilisés au debut du siêcle. En 1916, Ia pre-
miére des sociétés actueHes de credit était formée et les dix années suivantes en ont vu 
paraitre plusleurs autres. L'industrie s'est dCveloppéc rapidement jusqu'en 1930, 
puis Ia crise économique, suivie d'une pénurie d'automobiles sur le marché de con-
sommation durant Ia guerre et les restrictions imposées au credit pendant les hostilitCs, 
ont retardé son expansion jusqu'en 1946. Depuis lors, l'augmentation a été très rapide, 
bien qu'au cours des dernières années Ia concurrence accrue venant d'autres sources, 
particuliêrement des banques a charte, a eu pour rCsultat d'abaisser Ia proportion du 
credit au consommateur accordé par les sociétés de financement des ventes. 

Quoique les sociétés de credit exercent leur activité dans beaucoup de domaines, 
Ia majeure partie de leurs fonds sert a financer Ia vente d'automobiles au detail. Un 
agent vendeur d'automobiles conclut géneralement avec une sociétC de financement 
des ventes un accord qui engage celle-ci a financer le coüt de l'automobile de Ia 
livraison a Ia vente. Au niveau de Ia vente au detail, le marchand conclut une con-
vention de credit avec son client et vend le billet de ce dernier a sa sociCtC de credit 
selon un taux préCtabli. 

Tout commerce qui accorde du credit a ses clients effectue une forme de financement 
des ventes. Quand Ic service de financement des ventes d'une société est constitué en 
societe séparée, ii est particuliérement difficile d'Ctablir une ligne de demarcation 
entre le financement des ventes, pris comme commerce distinct, et l'octroi de credit 
considéré comme partie intégrante du commerce de gros ou de detail. Les fihiales des 
fabricants et des grossistes et détaillants, autres que les pleiries filiales des fabricants 
d'automobiles, ne sont pas considérées conime des agents financiers. Quelques-unes 
d'entre elles, toutefois, vendent des effets a court terme sur le marché et elks devraient 
peut-être compter au nombre des sociétCs de credit. 

Sociétés de préts a Ia consommation 
Les sociétés de financement des ventes Se procurent des fonds pour financer leurs 
préts au moyen d'Cmissions de créances a tong et court terme et de reserves et d'avoirs 
propres. Les effets de commerce des sociétés de credit jouent un role trés important 
sur tes marches financiers et offrent un débouché au placement a court terme de fonds 
considCrables. Les sociétés de préts aux consommateurs consentent des prCts au 
comptant directement aux personnes et aux commerçants, ce qui les distingue des 
sociCtCs qui financent les achats du consommateul et du commerçant. 

Bien qu'il y ait toujours eu de petites entreprises pour préter a des particuliers, Ic 
principal élan donné au prêt aux consommateurs est vcnu de Ia constitution en sociCtCs 
au Canada, durant Ia pCriode 1928-1933 de pleines fihiales de sociétés américaines de 
petits préts. La constitution en sociCtCs de fihiales de préts aux consommateurs par 
les sociétCs canadiennes de iinancement des ventes a suivi. Actueltement, environ 
60 p. 100 des prêts aux consommateurs sont effectués par des pleines lihiales de sociCtés 
américaines, environ 35 p. 100 sont consentis par des fihiales de sociCtés canadiennes 
de financement des ventes et environ 5 p. 100 par d'autres sociCtés. Vu Ia part du 
chiffre d'affaires des pleines fihiales, les états financiers des societes de prCts au con-
sommateur sont relativement simples. Les sociCtés mCres fournissent environ 60 p.  tOO 
des fonds requis et plus de 95 p. tOO de l'actif consiste en comptes a recevoir des 
consommateurs. 

Les sociCtés de petits prêts sont réglementées par Ic Département des assurances 
en vertu de Ia Ioi sur les petits préts. Cette loi stipule que Ic cout maximum du prêt, 
tous frais compris, ne doit pas excéder 2 p. 100 par mois du solde impayé de moms 
de $300, I p. 100 par mois de $300 a $1,000 et ½ p. 100 de $1,000 a $1,500. Les 
prCteurs qui n'ont pas de permis doivent exiger moms de I p. 100 par mois ou ne 
pas préter moms de $1,500. 
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La Place Victoria, en voie de construction, abrite 
Ia Bourse de Montréal, Ia Bourse du Canada et tin 
vaste ensemble de magasins et boutiques. C'est 

I'immeuble Ic plus haut de Ia yule. 

Financement de Iexploitation agricole et de 
I'expansion industrielle 

Dans ce domaine, quelques soclétés ne rclêvent pas de l'Etat mais en raison de risques 
inhérents considérables, leur exploitation est peu profitable. Les sociétés importantes 
se financent sur Ic marché, tandis que les prêts bancaires a court terme sont a Ia 
portée de toute compagnie, quelle qu'en soit l'importance. Le secteur de financement 
qui presente le plus de difficultés est celui du prêt a relativement longue échéance 
que I'on consent aux sociétés de moyenne ou petite taille dont les recettes sont insuffi- 
santes pour compenser les risques. 

Historiquement, les plus anciennes de ces institutions sont celles qui prétent aux 
cultivateurs. La Commission du prêt agricole canadien, fondée en 1927, a fonctionné 
jusqu'en 1959, alors qu'clle a été reniplacée par Ia Soclété du credit agricole. L'Office 
du credit agricole du Québec et celui des jdunes cultivateurs de l'Ontario (I'Oniario 
Junior Far,ners) comptent parmi les institutions provinciales de prêt aux agriculteurs. 
lien que ces Ctahlissements soient relativement peu considérables, us procurent aux 
cultivateurs une part trés large des prêts hypothCcaires qui leur sont accessibles. De 
date beaucoup plus récente, mais d'une importance sans cesse croissante sont des 
entreprises d'Etat qui consentent des prêts aux entreprises non agricoles dont Ia plus 
ancienne est Ia Banque d'expansion industrielle. constituCe par Ic Parlenient en 1944 
a titre de pleine filiale de Ia Banque du Canada. Elle suppiCe au credit consenti par les 
autres prêteurs Ct s'intCresse tout particulièrernent a Ia petite entreprise. Tout dernière-
mcnt, les provinces ont mis sur pied des organismes dont Ia fonction est d'aider a 
l'implantation de nouvelles entreprises. L'aide fournie peut comprendre Ia construction 
de bãtirnents, Ioués par Ia suite aux entreprises, les prCts ou l'apport de capital-actions. 
Ces organismes sont exploités soit a titre d'entreprises d'Etat, soit a titre de sociétés 
privCes, comme Ia SociCtC gCnCrale de financement du Québec qui a vendu des actions 
au grand public. 

Courtiers en valeurs de placement 
Vers Ia fin du XlX' siècle, Ia plupart des entreprises commerciales dtaient petites et 
utilisaient I'épargne que mettaient directement a leur disposition les particuliers et 
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d'autres entreprises; par ailleurs, Ic financement des entreprises considérables était 
assume par Ic marchC de Londres. Les premiers courtiers canadiens agissaient surtout 
comme agents en vendant des valeurs canadiennes, municipales et autres, a Londres, 
grace a leurs relations avec les banques anglaises. 

Au tournant du siècle, les courtiers en valeurs de placement se chargeaient des 
emissions de capital-actions des entreprises et ce commerce devait connaitre un essor 
ininterrompu jusqu'au déclenchement de Ia guerre de 1914. Les hostilités eurent deux 
repercussions majeures. D'abord, le marché de Londres ne pouvait plus avancer de 
fonds au Canada. Puis, le gouvernement du Canada avait besoin de vastes sommes 
d'argent pour financer Ia guerre et les courtiers sorganisèrent pour y subvenir. 
L'eniprunt au pays de plus de 2 milliards par emissions d'obligations a marqué les 
debuts d'une nouvelle phase dans l'évolution des marches financiers. 

Les années 1920 ont connu un important renouveau économique. Ies affaires des 
courtiers en valeurs de placement prospéraient a vive allure et les methodes et Ic mode 
d'organisation qui les caractérisent aujourd'hui étaient mis au point. Parce qu'ils 
rapprochent acheteurs et vendeurs, les courtiers en valeurs de placement ont joué un 
role dominant au sein du marché monCtaire depuis ses debuts en 1954. Quatorze 
courtiers, appelés les ((courtiers du marché monCtaire)), bénéficient de lignes de credit 
auprès de Ia Banque du Canada, alors que les banques a charte rnettent a leur dispo-
sition des prêts au jour le jour a des taux relativement intCressants. En consequence, 
ces courtiers peuvent garder en portefeuille des valeurs a court terme pour repondre 
a Ia demande prévue. Règle gCnérale, its garantissent les nouvelles emissions de valeurs 
et vendent celles qui ont déjà cours. Normalement, its achètent l'Cmission et leur 
bénéfice vient de l'écart entre le prix d'achat et Ic prix de vente, ainsi que des com-
missions qu'ils exigent pour leurs services. Quelques-uns des courtiers les plus impor-
tants agissent également a titre d'agents, soit au moyen d'un service special, soit par 
l'entremise d'un bureau d'agents de change étroitement associC. 

Les agents de change 

En Angleterre et aux Etats-Unis, les marches des valeurs se sont constituCs officielle-
ment vers 1800. Au Canada, ii y a eu des reunions régulières de courtiers entre 1830 
et 1840, reunions qui ont conduit a l'établissement de Ia Bourse de Montréal en 1874 
et de Ia Bourse de Toronto en 1878. Au debut, peu de compagnies Ctaient inscrites a Ia 
cote et it y avait peu d'activitC. Les operations de Ia Bourse de Montréal en 1874, 
année de son institution, ont porte sur 63 emissions, contre 182 en 1914 et 760 en 1962. 
Le nombre d'actions échangees s'est accru a un rythme plus rapide encore. Le rOle 
primordial des marches de valeurs au Canada consiste a mettre en presence acheteurs 
et vendeurs de titres. Quant aux courtiers, comme leur nom Ic laisse entendre, us 
détiennent relativernent peu de titres a leur propre compte. 

L'historique des institutions financièrcs au Canada fait voir une situation de plus en 
plus coniplexe. Depuis 1950, Ic Canada se transforme rapidement et Ic nombre des 
institutions augmente très vite, de même que les moyens de financement qu'elles of-
frent. II est difficile d'imaginer le monde d'il y a cent ans, alors que Ia plupart des 
entreprises se faisaient encore financer par des particuliers et des syndicats. II cst 
encore plus difilcile de concevoir I'évolution qui se produira au cours du siècle a venir. 

(F. W. EMMERSON) 
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Commerce extérieur 
Le commerce cxtërieur est un élément important ci essentiel de Ia vie éconornique du 
Canada et un apport de premier plan a son niveau de vie. L'essor spectaculaire du 
commerce du Canada au cours des 100 dernières années, par rapport au commerce 
mondial qui luimême s'est accru rapidement, ressort du graphique qui suit. Quanti-
tativement (après redressement des valeurs commerciales pour qu'iI soil tenu compte 
des hausses des prix), tes exportations mondiales se sont multipliées environ 18 fois, 
tandis que les exportations du Canada se sont multipliées 37 fois, soit deux fois plus 
entre 1870 et 1965. Ce rapport vaut aussi a peu près également pour les importations. 
En 1870, Ia valeur des exportations du Canada s'ëtablissait a 65 millions de dollars 
Ct, en 1965, elle a atteint quelque 8,523 millions. Pour les mêmes années, les importa-
tions se sont établies a 67 millions et a 8.637 millions, respectivement. 

Grand pays commercant 

L'ascension du Canada au rang de grand pays commercant, Ic cinquième en 1965, a été 
un élément du développement èconomique mondial. Au cours du siècle dernier, l'essor 
éconornique et Ic commerce mondial ont recu Ic vif stimulant des réalisations de Ia 
revolution industrielle, des profondes ameliorations apportéesà l'efficacitC destransports, 
de Ia liaison de continents éloignés par cable, tClégraphe et radio, de Ia diffusion des 
idees, et de l'adoption des tout derniers procédCs techniques. L'expansion des marches 
au-delà des frontières nationales a formé un aspect de cette revolution. Le commerce 
mondial s'est accru plus rapidernent que Ia production mondiale de biens et services, 
phenomène accompagnC par Ic relévement des revenus par habitant dans les pays 
dont le commerce s'est accru le plus rapidement. Aujourd'hui, Ic Canada est étroite-
ment lie par Ic commerce a une economic dynamique, interdépendante et internationale. 

La saveur des liens entre l'essor intérieur du Canada et le monde extCrieur ressort 
de façon saisissante des vers qui suivent et qui portent stir Ia construction dans les 
années de 1880 du premier chemin de fer transcontinental du Canada: 

aA cable started rolling mills in Europe: 
A tap of Morse sent hundreds to the bush, 
Where axes swung on spruce and the saws sang, 
Changing the timber into pyramids 
Of poles and s leepersa * 

Surtout dans les décennies du tournant du siCcle, une forte partie de l'epargne des 
pays industrialisés a été orientée vers des regions nouvelles comme Ic Canada, sous 
forme de biens et services destinés a l'investissement. Dc méme, l'essor de Ia production 
au Canada a été orienté dans une large mesure vers Ia ventc aux marches grandissants 
d'autres pays. 

La croissance du Canada comme nation industriellet dans un monde en voic d'in-
dustrialisatjon est liCe a des changements frappants du commerce au cours du siècle 
dernier. Les modes mouvants de son commerce extérieur tCmoignent de son evolution 
Cconornique intèrieure: essor des voies de navigation, des chemins de fer, des routes 

* Estrait de Towards theLasi Spike, de E. J. Pratt, reproduit avec I'autorisation de Ia succession 
de E. J. Pratt Ct de The Mac,nillan company of canada Limited. 

t Le qualificatif *industrielle* a trait, non seulement a I'importance relativement grande de 
Ia fabrication I I'intIricur d'un pays, mais aussi I l'utilisation de méthodes industrielles efficaces 
dana Ia production dc produits prirnaires. En Ce sens, bien des cultivateurs, exploitants forestiers Ct 
mineurs du Canada sont des producteurs avancés. 
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civile, ci de A. Maddison eGrowth and Fluctuation in the World Economys, Review, Banca 
Nazionale del Lavoro (Italic), juin 1962, CL sur des donnécs des Nations Unies. 

et des voies aériennes; najssance de nouvelles industries fondécs sur Ia mer, les cours 
d'eau, les terres, les foréts et Ia richesse minérale et sur les villes industrielles gran-
dissantes du pays. Parmi les 20 pays que l'on pourrait classer comnie pays industriels 
aujourd'hui, le Canada est remarquable par Ia grande importance des ressources na-
turelles dans son écononiie. Malgré cela, le Canada est aussi, commc bien d'autres, 
un pays industrialisé, possédant des industries très développées qui comptent sur La 
technologie moderne et sur Ia croissance des marches pour maintenir Ia hausse de son 
niveau de vie. 

Un siècle d'évolution dynamique ne s'est pas révélé facile pour Ic monde ni pour le 
Canada. Deux guerres niondiales et une grande crise économique ont semé le boule-
versement dans les affaires Cconomiques internationales. Toutefois, Ce qui, a Ia longue, 
s'est rCvélé remarquable, c'est que les pays industrialisCs, collaborant et conlnierçant 
entre eux, ont témoignC de grandes possibilitCs de croissance économique. La dCvas-
tation de Ia guerre et Ia crise économique qu'ont subies les générations nCes entre 
1914 et 1945 n'ont pas eritrainé au dCsespoir et a I'isolement, mais plutOt a une recru-

descence des efforts internationaux pour stimuler Ic commerce et I'essor économique. 
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Le monde a créé des institutions nouvelles et plus efficaces pour faciliter le commerce, 
pour financer le commerce et pour aider les pays pauvres qui s'efforcent a rivaliser 
avec les réalisations économiques de pays comme Ic Canada. Ces adaptations impor-
tantes faisaient partie d'une evolution ininterrompue, evolution qui se poursuit encore 
et dans laquelle le commerce international joue un role indispensable. C'est sur cet 
arrière-plan impressionnant de croissance, d'évolution et d'adaptation mondiales que 
l'on peut le micux comprendre Ia croissance du commerce extérieur du Canada et de 
ses relations commerciales avec d'autres pays. 

Evolution depuis Ia Confédération 
Le tableau qui suit rassemble les principales données qui font ressortir les changements 
d'orientation qu'a fait voir le commerce extCrieur du Canada au cours du siècle der-
flier. La premiCre partie révèle que Ia part canadienne du commerce mondial a a 
peu prés triple dcpuis 1870, depuis 1.4 p.  100 environ a 4.4 p. 100 de Ia valeur des 
importations et des exportations réunies. II y a eu de grandes recrudescences après 
chacune des guerres (et une baisse de Ia part du Canada durant les annCes 1930), 
conclusion qui ressort aussi de l'examen du graphique. Les deux grandes guerres ont 
suscite une reaction massive du Canada sur Ic plan économique, accélérant le rythme 
de l'évolution dans les affaires économiques intCrieures Ct extCrieures. Un regain relatif 
de ce genre s'est aussi produit en temps de paix, particuliCrcment entre 1890 et 1913, 
tCmoignant des effets combines de marches internationaux relativement libres et de 
Ia capacité de production du Canada qui grandissait rapidenient, ce qui, a certains 
égards, n'est pas tellement different de cc qui se produit en 1966. 

La deuxième panic révèle les changements profonds d'importance de produits 
particuliers dans les exportations du Canada. Dans les tout debuts, les produits de 
base tels que Ic poisson et les fourrures formaient le gros des exportations, suivis, plus 
tard, par Ic bois d'ceuvre de l'est du Canada; Ia croissance marquee des exportations 
de blé entre 1895 et 1930 tCmoigne de I'intégration a l'ensemble national des terres 
jusque-là incultes de l'ouest du Canada. Le rOle important joué depuis 1920 par le 
papier journal et Ia pate traduit l'intCrêt plus vif porte aux inimenses ressources fores-
tières du Canada et a Ia mise en valeur de ces ressources qui sont un des plus grands 
hiens de ce genre que n'irnporte quel Etat puisse posséder. La misc en valeur indus-
trielle de Ia for& avance a vive allure dans presque toutes les parties du Canada au-
jourd'hui. 

L'importance historique de Ia forét au Canada ressort de facon frappante des lignes 
qui su ivent*: 

d'arbre est clou et croix 
croix de rail et de papier 
croix de construction ... >> 

L'accroissement des exportations de métaux, de combustibles et d'autres minCraux 
non métalliques remonte aux premiCres annCes du siècle actuel. L'exploitation de ces 
ressources a etC trés utile Cgalement aux exportations et a l'activitC économique des 
vingt dernières années. Le Canada possède dimmenses ressources de cette nature sous 
forme de reserves connues et probablement de ressources de grande valeur encore in-
connucs. Des marches beaucoup plus grands que le marché actuel du Canada sont 
nCcessaires a Ia misc en valeur du potentiel de ces biens, de sorte que La croissance du 
commerce deviendra un facteur dimportance primordiale dans Ia transformation de 
ces ressources en richesse utilisable. Aprés un certain ralentissernent dans les premieres 
années 1960, les exportations d'uraniuni ne peuvent manquer de croitre de nouveau, 

Reproduitcs avec In permission de l'auteur, M. PauI-M. Lapointe, dont Ic poème ARBRES 
paralt dana l'Anz/iologie de Ia poésie canadienne-francaise (4e edition. Reauchemin, Montréal, 1963). 
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suivant Ia demande mondiale d'énergie pour des fins pacifiques. Parmi les plus im-
portantes exportations actuelles de produits minéraux figurent le fer, les métaux non 
ferreux, le petrole et le ga.z, Ia potasse et le soufre. 

Caractéristiques du commerce extérieur de produits du Canada. 1870 a 1965 

Detail 1870 1910 1930 1950 1960 1965 

Premiere partie—Part canadienne du commerce mondial exprimée 
an milliards de dollars canadiens ou an pourcentage 

Valeurdesexportationamondiales ........ $ 5.1 15.2 26.2 66.8 123.7 200.0 
Valeurdesexportationscanadiennes.....8 0.1 1  0.3 0.9 3.1 5.3 8.5 
Pail canadienne des exportations 
mondiales ........................... % 1.3 1.8 3.3 4.7 4.3 4.3 

Part canadienne des importations 
mondiales ........................... % 1.5 2.8 2.3 5.0 4.2 4.5 

Deuxième partie—Changement de composition, 
principaux produits: valeur procentuelle des exportations 

Bléetfarine ............................ 5 22 25 13 9 11 
Autres produits agricoles ................ 41 28 14 15 10 9 
Poisson............................... 5 6 7 4 3 2 
Boisengrumesetboisduvre .......... 33 14 5 9 7 6 
Papierjournal.......................... - - 15 16 14 10 
Pétedebois........................... -  2 4 7 6 6 
Mineraidefer,forprimaireetacier - - 1 2 6 6 
Métaux at produits non ferreux 2 12 13 14 17 16 
Uranium............................... -  - - - 5 1 
Pétrole at gas naturel ................... - - - - 2 5 
Autres minéraux at produits 

non métalliquas ...................... 4 4 2 3 4 4 
Mochinesetmatérieldetransport - 2 5 7 6 11 
Produitechimiquos ..................... - 1 2 3 5 4 
Autres................................. 10 10 7 7 6 11 

Total ............................... 100 100 100 100 100 100 

Troisième partie—Changement do composition, 
principaux produits: valeur procentuelle des importations 

Textiles ................................ 24 17 15 12 8 7 
Produits agricoles at animaux............ 41 24 25 1 8 15 11 
Houjile ................................ - 8 6 6 1 2 
Pétrole ................................ - 1 7 10 7 5 
For at acier............................ -  5 6 5 5 5 
Machinesetmaterieldetransport - 4 14 26 35 35 
Produitschimiques..................... 3 3 4 5 7 6 
Autres................................. 32 38 25 19 22 29 

Total............................... 100 100 100 100 100 100 

Quatrième partie—Changement do direction des exportations, 
valour procentuelle des exportations expédiées aux principales destinations 

A destination: 
Grande-Bretagne...................... 38 50 27 15 17 14 
Autres pays du Commonwealth eté 

régime preférentiel .................... 3 6 9 6 6 6 
Ctats-Unis ............................. 51 37 45 65 56 57 
Autres................................. 8 7 20 14 21 24 

Total............................... 100 100 100 100 100 100 
I En 1870. Ia valeur des cxportations canadiennes Ctait de 58 millions de dollars (.-U.). 
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Caractóristiques du commerce extérieur de produits du Canada, 1870 A 1965 (fin) 

Detail 	 1870 	1910 	1930 	1950 1960 1965 

CinquiAme partie—Changement de direction des importations, 
valeur procentuelle des importations provenant des principaux pays d'origine 

En provenance de: 
Grande-Bretagne ...................... 	56 	26 	15 	13 11 7 
Autres pays du Commonwealth at 

régime préférentiel .................... 	 2 	4 	6 	8 5 4 
Etats-Unis ............................. 	32 	59 	62 	67 67 70 
Autres ............ 	.................... 	10 	11 	17 	13 17 18 

Total ............................... 100 	100 	100 	100 100 100 

SixiAme partie—Exportations at importations an 
pourcentage du Produit national brut 

Exportations ................... 	........ 	13 	13 	15 	17 14 17 
Importations 	 15 	-. 17 	18 	18 	- 15 16 

Septième partie—Valeur procentuelle des exportations attribuAe aux produits 
agricoles, primaires. fortementtransformésetentiArementfabriqués 

- 	Detail 	 1899 	1913 	1929 	1950 	1960 	1965 

Agriculture at péches ...... ............. 	63 	59 	47 	32 	21 	22 
Autres produits primaires.. . . ............ 	28 	29 	12 	19 	28 	25 
Produits tortement transformés at 

ent,érement fabriquéa ................. 	 9 	12 	41 	49 	51 	53 

1 Comprennent Ia pate de bois, les produits chimiques, les machines et Ic materiel de transport, 
Ic papier journal et d'autres produits ouvrCs selon Ia matiCre d'originc. Ct divers produits ouvrés. 

Des les anndes 1920, Ic Canada faisait preuve d'une graride capacitC pour un petit 
pays d'cxporter des machines et d'autres produits entièrement ouvrés. Depuis Ic debut 
des annCes 1960, les exportateurs canadiens de ces produits font preuve d'une activité 
dynamique. Pour Ia premiere fois, les produits hautement ouvrés constituent un groupe 
d'exportations de premier plan. La valeur a plus que triple entre 1960 et 1965 (411 
millions de dollars a 1,300 millions), Durant cette période, leur part des exportations 
globales a presque double (7.8 p. 100 a 15.3 p.  100). 

La troisième partie fait voir les changements que l'importance relative de certains 
produits ont accuses au cours du siècle parmi les importations au Canada. A l'époque 
de Ia colonisation, Ic Canada a toujours importé une forte proportion de produits 
manufactures. Cependant, avec Ic temps, les machines et Ic materiel de transport ont 
pris Ic devant sur les textiles et autres produits non durables gui, ii y a cent ans, Ctaient 
proportionnellernent beaucoup plus importants. Aujourd'hui, les biens de production 
destinCs a accroitre Ia productivite du pays forment une forte proportion des 
importations. 

Les quatrième ct cinquième parties révClent les changements dont a temoigne au 
cours du siècle I'importance relative d'autres pays parmi les co-échangistes du Canada. 
Les Etats-Unis sont devenus de beaucoup le plus important client et fournisseur, cc 
gui témoigne du rythme rapide de croissance économique des deux pays au cours du 
siècle, de leur proximité sur toute Ia largeur du continent et sur de longues distances 
des littoraux et des liens éconorniques étroits gui existent entre eux. La Grande-
Bretagne, mCme Si sofl importance relative a diminué, reste d'emblée Ic second 
co-échangiste du Canada. 

Un grand changement, dont on oublie parfois I'importance, est celui, a long terme, 
de l'importancc des tiers pays comme co-éehangistes du Canada. Outre ses liens spé-
ciaux avec les Etats-Unis et Ia Grande-Bretagne, Ic commerce du Canada avec tous les 
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autres pays a passé, au cours du siècle, de moms de 12 P.  100 a plus de 25 p. lOU de 
ses importations et de ses exportations réunies. Une bonne part de cc commerce se 
pratique avec les pays industriels dc l'Europe continentale et du Japon. 11 ne faut pas, 
toutefois, oublier le rOle éventuel des pays en voie de développement qui tâchcnt de 
réaliser des niveaux de vie plus élevés. II se peut fort bien quc, des que ces pays auront 
atteint Ia capacité de croissance déjà réalisée par les pays industriels, Ic dernier siècle 
de changement des modes mondiaux de production et de commerce n'apparaisse plus 
que comme Ic prelude a des réalisations encore plus grandes. 

Cependant, Ic régime de commerce niondial auquel le Canada participe a l'heure 
actuelle se définit mal en termes d'echanges commerciaux entre paires de pays. L'cffica-
cite du régime repose lourdement sur l'Ccoulement et les achats a l'Cchelle mondiale 
de Ia part des grands pays commercants et sur I'equilibre multilateral des paiements 
d'importation et des recettes d'exportation de biens et services. Ordinairement, Ic 
Canada inscrit un excédent de recettes dans ses Cchanges avec l'ensemble des pays 
d'outre-mer et un deficit dans ses échanges avec les Etats-Unis. 

La sixième partie expose l'importance relative du comnierce extCrieur au regard 
du Produit national brut du Canada, valcur de Ia production brute de biens et de 
services. Le Canada a toujours etC un pays commercant. Le rapport Clevé et relati-
vement stable commerce extérieur-PNB rCvCle quc Ic Canada doit avec persistance 
compter sur Ic commerce extérieur comme facteur de sa croissance écononiique. 
Aujourd'hui, les exportations et les importations comptent, de part et d'autre, pour a 
peu près 40 p.  100 de Ia valeur de Ia seule production de biens au Canada (sans les 
services). II est done evident que Ic commerce extCrieur continue d'occuper une place 
vraiment trés importante dans l'activité Cconornique du pays. Toutefois, cc n'est pas 
exceptionnel pour un pays industriel; ii y a bien d'autrcs pays aujourd'hui dont Ic com-
merce extCricur reprCsente une proportion encore plus forte du PNB. Aucun pays de 
l'iniportance économiquc du Canada n'a réalisé un niveau de vie Clevé sans une forte 
participation au commerce international. 

Dans Ia septième partie, on peut constater Ia nature changeante des exportations 
du Canada a mesure que Ic pays a grandi et atteint sa maturitC comme Etat industricl. 
Au tournant du siècle, plus de 90 p.  100 des exportations du Canada Ctaient forrnCes 
de produits agricoles, de produits de Ia pêchc et de produits de l'industrie primaire. 
En 1960, les produits fortement transformCs et manufactures formaicnt plus de Ia 
moitiC de Ia valeur des exportations. Entre-temps, Ia structure de l'emploi au Canada 
Cvoluait de façon plus ou moms caractéristique d'un pays en voie d'industrialisation. 
En 1891, Ia moitié des emplois au Canada se trouvait dans les industries primaires, 
IS p.  100 dans Ia fabrication et 35 p. 100 dans Ies services de I'Etat et autres industries 
de service. En 1963, les industries primaires ne comptaient plus que pour 13 p.  100 
dans Ic domaine de l'emploi, Ia fabrication pour 25 p.  IOU et Ics autres industries pour 
62 p.  100. Par coniparaison, les donnCes relatives aux Etats-Unis Ctaient, pour 1963: 
industries primaires, 7 p.  lOU; fabrication. 25 p.  100; et autres industries, 68 p.  100. 

On voit done que Ia structure de I'emploi au Canada se rattache aux changements 
que fait voir l'oricntation du commerce extérieur, ainsi qu'à l'Cvolution que subit 
l'Cconomie intCricure, tel quc Ic rendement accru par ouvrier. l'armi les phCnomènes 
frappants des dernières annCcs, ii y a lieu de signaler Ic lien Ctroit entre l'essor du corn-
tilerce extéricur des principaux pays commercants du monde et Ia croissance de I'effica-
cite d'utiliser leurs ressources en rnain-d'ceuvre, capitaux et matières premieres. 
Ccst dans les pays ou I'cfficacité de Ia production s'est accrue Ic plus rapidernent 
que Ic commerce extericur s'est accru Ic plus rapidement. 

Relations commerciales depuis 1867 
La politique commerciale joue un rOle dc premier plan dans l'histoire du Canada. La 
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(c1te unite de iogeiiient est Ic resultat dun usage special (iLl plasiuque din le doniatne 
de Ia construction. Destinéc a i'origine au climat canadien, die a depuis acquis de Ia 
popularité dans les pays chauds comme unite dc motel ou maison d'habitation. Les 

hãtiments sont de fibre de verre ci ile niolisse de polyurethane. 

V7 

IT 

U 

Arrivee en Itcigiquc d'unc espedition de 
hotnards vivatils. 

Moicurs 	s ticlurluliquics 	Lic 	o itS) 	II P 
fabriques a Hamilton (Oft.) et dcstinCs a 

une raffinerie de pCtrole en GrCce. 

Conlédération a lait tonther les barrières douaniéres entre les territoires coloniaux 
d'alors en Amérique du Nord britannique. Elle créa une union douariière qui a en-
trainé Ia fusion en un seul tarif extérieur des droits d'importation du Canada (cor-
respondant a pcu prês a Ia vallée du Saint-Laurent) et de ceux des provinces Man-
times. Le nouvel Etat canadien a hésité entre les attraits cornmerciaux de Ia Grande-
Bretagne et ceux des Etats-Unis. La Confédération elle-méme représentait, du moms 
en partie, Ia réponse a I'abrogation par les Etats-Unis du Traité de réciprocité de 1854-
1866, qui avait permis le Iibre-échange des produits primaires. Les colonies avaient 
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recherche cc traite pour faire cuntre-poids a Ia perte antel cure des prcl_ rcnccs iliut-
niéres sur le marché britannique. La Grande-Bretagne I'avait nigocië pour les colonies, 
croyant qu'iI favoriserait Ia viabilité économique Ct aiderait a prévenir l'union politique 
avec les Etats-Unis. 

La dénonciation de Ia réciprocité avait nui considérablement au commerce et aux 
investissements au Canada et le nouvel Etat s'efforçait d'obtenir un meilleur accês 
aux deux grands marches. Toutefois, en 1879, Ic Canada adopta Ia politique qui était 
alors en vogue dans Ia plupart des grands pays commercants autres que Ia Grande-
Bretagne. La Politique nationale de hausse des tarifs douaniers visait a susciter Ia 
fabrication au Canada et a accroItre les revenus pour financer de nouveaux amCnage-
incnts de transport et Ic développement économique général. Les revenus tenant alors 
heaucoup aux droits d'importation, il y avait conflit entre ces deux objectifs. Ce con-
lit fondamental devenait plus intense du fait que Ic développement intérieur Ctait axe 
pour une large part sur l'aptitude du pays a rivaliser a l'exportation. Depuis ce temps-
là, Ia politique commerciale du Canada vise avant tout a maintenir cI'équilibrea qui 
convient entre ces objectifs contraires. 
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Vers Ic tournant du siècle, Ic Canada adopta de facon unilatérale des droits préfé-
rentiels favorisant les importations en provenance de Grande-Bretagne. En 1907, 
jusqu'à un certain point du moms aux fins de négociations, le Canada adopta un tarif 
prévoyant trois niveaux de droits: les droits préférentiels, les droits intermédiaires et 
les droits généraux. Aux elections générales de 1911, on rejeta une nouveHe tentative 
en vue d'obtenir Ia réciprocité dans les echanges avec les Etats-Unis. 

AprCs Ia crise de 1929, a Ia lumière des relévements massifs des tarifs douaniers 
adoptes dans bieri des pays et des graves tensions économiques évidentes sur Ic plan 
international, Ia Grande-Bretagne, Ic Canada et dautres pays du Commonwealth 
adoptérent un régime systCmatique et géneralisC de prCfCrences douanières. En 1937-
1938. en retour de reductions tarifaires de Ia part des Etats-Unis, Ia Grande-Bretagne 
et Ic Canada rCduisirent leurs tarifs et leurs préférences douanières. 

L'écroulement du système mondial de finances et de commerce au cours des annees 
1930 avait convaincu bien des pays qu'iI fallait recommencer a neuf. Le Canada 
appuya fermement I'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GAIT), 
qui entra en vigueur en 1948. Aujourd'hui, environ 80 pays adherent aux principes de 
I'Accord, qui est a Ia fois un traité de commerce et une institution servant aux négo-
ciations conimerciales, a l'adaptation et au règlement des différends. 

Le GATT est devenu, de fait, Ic principal traitC de commerce du Canada. Ce n'est 
plus tenir compte des réalités, si jarnais cc Ic fut, de considérer Ia politique commer-
ciale du Canada séparement des tendances de la communauté comniercante mondiale. 
L'Accord interdit les nouvelles préférences douanières, de mCme que le contingente-
ment des importations sauf dans des circonstances précises, favorise Ia non-discrimi-
nation dans les echanges cornmerciaux et I'abaissement des barrières commerciales 
en général. II prCvoit aussi des dispositions de libre-échange regional dans des cir-
constances soigneusement définies de facon a protéger les intéréts des membres du 
GAIT qui ne participent pas a de telles dispositions. 

Jusqu'en 1961, Ic Canada a pris part a six sessions de négociations douanières mul-
tilatérales, qui ont abouti a d'importantes reductions et a des engagements teridant a 
maintenir Ia stabilité des tarifs douaniers tant du Canada que des autres pays. Les 
relations de commerce international d'après-guerre ont continue d'Cvoluer, Parmi les 
problémes commerciaux qui se sont poses au Canada, on peut citer ceux qui suivent: 
I'élargissement du commerce des produits agricoles; Ic niveau de protection douaniCre 
a adopter de Ia part des pays qul participent au Iibre-échange regional; I'accroissement 
d'un commerce avantageux de part et d'autre avec les pays en voie de développement; et 
le commerce avec les pays communistes øü les tarifs douaniers ne sont pas des instru-
ments de commerce particulièrement importants. 

Unc chente cventuelte, aux Antilles, 
examine une cuisinière de fabrication 

canadienne. 
Cet appareil de cobalther,ipie 60 
uTheratron 80, produit de Ilto,nic 
Energy of Canada, Ltd., sert au traite- 
ment du cancer. De semblables apjareiIs 
canadiens soft installés dana 45 pays. 
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Une fabrique d'cngrais de nitrate 
d'ammoniaque a été Ia premiere 
industrie a s'installer dans le 
Westmorland Chemical Park de 
134 acres, près de Moncton, au 
Nouveau-Brunswick. Un quai a 

construit pour faciliter l'em-
barqucment et le débarquement. 
La New Brunswick Development 
Corporation en a assume Ies frais 
initlaux d'amenagement et de 
construction. L'idCe du projet 
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d'oii sont exportCs des mil-
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sêche des Grands lacs. 
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II y a aujourd'hui deux grandes ententes de libre-échange regional: La Communauté 
économique européennc (Union douanière) et l'Association européenne de libre-
échange qui comprend Ia G rande- Bretagne. En Europe occidentale, l'opinion est pour 
une bonne part d'avis que les deux groupes devraient se fondre en un seul, voie qui leur 
est ouverte aux termes du GATT oü sont dCfinies les conditions qui permcttraient de 
donner suite a une telle decision, y compris les garanties pour les autres membres du 
GAiT. Au printemps de 1966, une autre session de négociations douaniCres rnultila-
terales Ctait en cours. Le Canada a beaucoup a gagner a favoriser un système de com-
merce international graduellement plus efficace et ii a participC a ces negociations. 
Au sein du GATT et dans le cadre de l'ONU, on s'efforce d'aniCliorer Ia situation corn-
merciale des pays en voie de développement. II y a matière a rCflexion au fait que, dans 
une trés large mesure, les pays riches ont rCussi a étendre leur commerce et que les pays 
pauvres ont tire de l'arrière. 

Les possibilitCs d'échanges avantageux avec les pays communistes ont fait l'objet 
de négociations bilaterales entre ces pays et d'autres et ont entrainé des echanges 
considérables selon ce mode. Autant qu'on puisse prCvoir, ce mode continuera pro-
bablement a se pratiquer dans les annCes qui viennent. A Ia longue, il sera peut-ètre 
possible de réaliser davantage I'efficacité inhérente au mode occidental des échanges 
multilatéraux, encore que toute tentative d'evaluer de telles possibilitès serait pure 
conjecture. 

Liens dans Ia croissance economique 

II est evident quc La croissance du commerce et de Ia prospérité du Canada a été liée 
étroitement a Ia croissance de l'éconornie mondiate et a Ia maturitC grandissante du 
Canada comme nation industrielle viabLe. La potitique du Canada vise depuis long-
temps a susciter lessor de l'industrie secondaire, jusqu'à un certain point, au moyen 
de Ia protection douaniCre. Malgré cela, l'accroissement de Ia fabrication au Canada 
Ct des exportations de produits entiCrement ouvrCs a été le plus fort au cours des 20 
dernières années, années oCt les pays industriels ont Cu de solides politiques de crois-
sance nationale, oCt l'on a abaissé les obstacles au commerce et oCt Ia collaboration 
économique internationale a fonctionné, sinon rondenient, du moms mieux que 
jamais auparavant. 

L'avenir du commerce du Canada est lie étroitement au rythme d'amélioration de Ia 
productivité de lCconomie. 11 y a là ellet a double sens, car l'accroissement de Ia 
productivitC suscite une hausse de Ia production et du commerce, et l'accroissement du 
commerce aide a stiniuler Ia productivitC. Au cours d'une grande partie du siècle 
écoulC depuis Ia Confédération, Ia forte demande mondiale des produits du Canada a 
fait monter les prix des exportations du Canada plus que pour l'ensemble du commerce 
nrnndial. Cela a comptC pour beaucoup dans I'augmentation de Ia part des exporta-
tions mondiales obtenue par le Canada depuis 1870. Toutefois, I'expérience de Ia 
derniCre dCcennie indique que le Canada ne peut plus compter sur La hausse relative 
des prix des exportations, mais dolt plutOt rCaliser une productivité plus efficace afin 
de maintenir des prix concurrentiels. 

On constate aussi depuis 20 ans que les pays industriels peuvent réaliser un rythrne 
rapide de croissance économique, qui va de pair avec I'expansion du commerce. Dans 
les pays d'outre-mer, Ia reconstruction de l'après-guerre sest fondue rondernent dans 
une pCriode de croissance solide et graducile ci daccroissement du commerce. En 
Arnérique du Nord, un certain ralentissenient Cconomique au cours des dernières 
années 1950 ci des premieres années 1960 a fait place a une expansion longue et sou-
tenue de l'Ccononiie et de croissance du commerce. Les pays industriels rCunis ont 
convenu d'un objectif de croissance éconornique pour les années 1960, soit de relever 
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Le transporL des produits des regions dc !intCrieur du pays ne cree pas de problCnie 
Iorsque des moyens de navigation si accessibles sont offerts par Ia Voie maritime du 

Saint-Laurent. 

de 50 p. 100 leur revenu reel combine. L'expérience des cinq dernières anriées fait 
croire qu'on atteindra ou qu'on dépassera cet objectif d'ici 1970, ce qui signifie que 
l'accroissement du commerce mondial se maintiendra. Cet aspect est d'importance 
fondamentale pour le Canada oü le rythme de la croissance dCmographique compte 
parmi les plus élevés du monde. 

Au-delà des pays industriels, Ia masse de La population mondiale se concentre dans 
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des pass en '.oie tic dé eloppement, qui sont loin do on participe sullisainnient ill a 
l'accroissement de Ia production mondiale ni a La hausse du commerce. A Ia longue, 
ii sera assurément dans L'intérêt des Canadiens, voire de tous les habitants du cmonde 
occidental>>, de consacrer plus dingéniosité et de ressources aux grands problèmes et 
aux grandes possibilités que comporte un accroissement considerable du commerce 
avec ces pays. (J. R. DOWNS) 

4 
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La main-d'oeuvre: evolution et accroissement 
A l'époque de Ia Confédération, le Canada comptait quelque 3,500,000 habitants. Cent 
ans plus tard, le chiffre atteint 20 millions. La population du pays a donc presque sex-
tuplé au cours du siècle. 

En général, l'accroissement de Ia population s'est effectué d'une facon rapide et 
continue, mais nullement d'une facon uniforme. Dans aucune des décennies inter-
censales entre 1861 Ct 1961 les chiffres officiels n'indiquent un accroissement de Ia 
population inférieur a 10 p.  100 Ct, dans six des dix décennies, on a enregistré un 
accroissement supérieur a 15 p. 100. Deux des décennies, celles de 1901-191 I et de 1951-
1961, ont accuse un accroissement supérieur a 30 p. 100. 

Accroissement de Ia population, par décennie, 1861-1871 a 1951-1961 

Accroissement Accroussement 
milliers % milliers % 

1861-1871 ............... 459 14.2 1911-1921 	............... 1,581 21.9 
1871-1881 ............... 636 17.2 1921-1931 ............... 1,589 18.1 
1881-1891 ............... 508 11.7 1931-1941 ............... 1,130 10.9 
1891-1901 	............... 538 11.1 1941-195............... 2141 18.6 
1901-1911 	............... 1,835 34.2 1951-1961' ............. 4,229 30.2 

I Sans Terre-Neuve durant toute Ia période. 	2 Y compris Terre-Neuve 

II est plus ditficile de tracer l'historique de l'évolution de Ia main-d'euvre. Déjà le 
recensement du Canada effectué en 1881 donnait des renseignements sur les personnes 
en emploi rémunéré. Toutefois, a cause de modifications apportées d'un recensement a 
l'autre aux definitions et aux facons de procCder, et aussi a cause de Ia difficulté que 
comportaient les ajustements nécessaires, en raison de l'insuffisance des données, seules 
des estimations approximatives pouvaient être faites d'une facon satisfaisarite pour les 
dates plus reculées. De fait, méme dans le present siècle, il est difficile de construire des 
series uniformes pour Ia période antérieure a l'institution, vers Ia fin de Ia Seconde Guerre 
mondiale, d'enquétes régulières sur Ia main-d'cuvre. L'insuffisance des donnécs 
chronologiques est done considerable quoique probablement pas au point de fausser 
sérieusement Ic tableau général de I'accroissement. 

Bien que les taux a des périodes particuliCres ne se ressemblent guère, II semble qu'en 
general Ia courbe suivie par l'accroissement de Ia main-d'uvre ne différe pas beaucoup 
de celle de l'accroissement démographique. L'accroissement décennal de près de 20 
p. 100 qui s'est produit au cours des années 1870 et 1880 a été suivi d'un ralentissement, 
—d'environ 10 p.  100,—au cours des années 1890. Puis, Ia premiere décennie du xxe 
siècle, lors de I'afflux sans précédent d'immigrants, a été marquee d'une augmentation 
impressionnante de 50 p. 100 de Ia main-d'ceuvre. Cette période ou, plus précisCnient, 
Ia douzaine d'années environ avant Ia Premiere Guerre mondiale en 1914, pour s'Ccarter 
des cadres de pCriodes intercensales, a vu Ia plus rapide croissance de Ia main-d'ceuvre, 
exprimée en pourcentage, depuis Ia ConfCdCration et mCme depuis plus longtemps 
encore. Bien au-delà d'un million d'immigrants, surtout des hommes, sont entrés au 
pays au cours des seules années 1911 a 1913. Méme si pour bon nombre de ces derniers 
le Canada n'a été qu'un tremplin vers les Etats-Unis, beaucoup d'autres s'y sont établis 
en permanence. Au cours de Ia seule année 1913 quelque 400,000 immigrants sont 
arrives, soit de beaucoup Ic plus grand nombre jamais accueilli en une seule année. 

La main-d'cuvre a accuse une augmentation moms marquee, quoique toujours con-
sidérable, dans l'entre-deux-guerres (plus de 20 p. 100 dans les années 1920 et 15 p.  100 
dans les années 1930). Au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Ia main-
d'ceuvre totale atteignait a peu près deux fois et demie Ic chiffre du debut du siècle. 
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La Seconde Guerre mondiale amena de nombreux changements. La grande crise 
économique était finalcment devenue chose du passé. Le sous-emploi chronique des 
ressources, humaines et autres, faisait place a une forte pression en vuc d'augmenter Ia 
production aux fins de Ia guerre. Les anciens préjugés concernant I'emploi des femmes 
commencaicnt a disparaitre définitivement alors que des travailleuses en grand nombre 
remplacaient les hommes enrOlés dans les forces armées. La natalité, qui avait atteint, 
vers Ia fin des années 1930, Ic point Ic plus bas d'une longue courbe descendante, 
remontait, laissant présager I'augmentation exceptionnelle des naissances de I'après-
guerre. Les progrés dans Ia technotogie industrielle ouvraient Ia voie aux applications 
du temps de paix Ct aidaient de cette manière a jeter les bases d'une productivité et des 
revenus plus élevés, pour des années a venir, ainsi que des transformations accessoires 
des caractéristiques de l'emploi. 

La période qui a suivi Ia Seconde Guerre mondiale en est une des plus remarquables 
de toute l'histoire dc Ia main-d'euvre au Canada. Elle est remarquable dans une cer-
tame mesure par I'accroissement général constaté, mais die I'est bien plus encore par 
les changernents de structure dont it sera question plus loin. Dans l'ensemble, Ia main-
d'ceuvre a augmenté d'environ 25 p. 100 au cours des années 1950, cc qui peut trés bien 
constituer Ic deuxiéme des taux les plus rapides d'accroissement depuis Ia Confédéra-
tion (I'insuffisance de Ia statistique chronologique empéche de se prononcer avec 
certitude) et cc, même si cc taux est considérablement inférieur au taux lors de Ia 
période de forte immigration avant Ia Premiere Guerre mondiale. Le taux des années 
1960 promet d'étre pour le moms tout aussi élevé que celui des années 1950, sinon 
quelque peu supérieur. 

L'immigration comme source d'accroissement 

L'immigration a Cté un facteur important, mais trés variable, de i'accroissement de Ia 
main-d'ccuvre du Canada. A cause de leur forte concentration dans les groupes d'adultes 
actifs, surtout celui de moms de 35 ans, Ia proportion des immigrants dans Ia main-
d'euvre est toujours plus élevée que celle de Ia population dans son ensemble. Toute-
fois, if serait facile d'exagérer l'effct quantitatif de l'inimigration. 

Immigration brute at nette, par dOcennie. 1861-1871 a 1951-1961 

Décennie 
Immigration 	

Décennie 	
Immigration 

8rute 	Nette 	 Brute 	Natte 

(milliers) (milliers) 
1861-1871 .............. 187 —192 1911-1921 .............. 1,612 231 
1871-1881 .............. 353 —87 1921-1931 .............. 1203 229 
1881-1891 .............. 903 —206 1931-1941 .............. 150 —92 
1891-1901 .............. 326 —180 1941-195. .............. 548 169 
1901-1911 	.. ............ 1,759 716 1951-1961' ............. 1,543 1,081 

I Sans Terre-Neuve durant toute La periode. 	2 Y compris Terre-Neuve 

Durant toutes !es périodes, l'émigration, et surtout l'émigration vers les Etats-Unis, 
a contrebalancé l'imrnigration dans une grande mesure; les emigrants ont egalement 
tendance a We concentrés dans les groupes de jeunes adultes. NumCriquement, l'im-
migration nelle a été de beaucoup inférieure a l'immigration brute: de fait, it semblerait 
evident que dans cinq des dix décennies entre 1861 et 1961 l'immigration nette ait éte 
negative et se soit traduite par une perte neue dans les échanges internationaux de 
population. Par consequent, l'accroissement naturel a été de loin Ia source principale 
d'accroissement et de Ia population et de Ia main-d'euvre depuis, et méme avant, Ia 
ConfCdCration. Comme l'indiquent MM. Hood et Scott, au cours de Ia période 1851- 
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1951, 1accroissement naturcl de La population a atteint quelque 10,500,000, contre 
'immigration brute d'environ 7,200,000*,  maisle total estimatif de l'immigration net te 
n'a dépassé guêre 700,000, soit 6 ou 7 p. 100 de I'accroissement total de Ia population. 

Accroissement naturel et immigration nette, par décennie, 1861-1871 a 1951 -1 961 

Accroisse- 	 Accroisse- 
Décennie 	 mont 	Immigration 	Décennie 	 mOnt 	Immigration 

naturel 	nefle 	 naturel 	nefte 

(milliers) 
1861.1871 ........... 651 —192 
1871-1881 ........... 723 —87 
1881-1891 ........... 714 —206 
1891-1901 ........... 718 —180 
1901-1911 ........... 1.120 716 

(milliers) 
1911-1921 .......... 1.350 231 
1921-1931 .......... 1,360 229 
1931-1941 	.......... 1 	222 - 92 
1941-195. .......... 1,972 169 
1951-1961 .......... 3,148 1,081 

I Sans Terre-Neuve durant toute Ia période. 	2 Y compris Terre-Neuve. 

L'insuffisance des données statistiques a empéché de procéder a des calculs sem-
blables pour Ia main-d'ceuvre a part Ia population totale. Toutefois, nul ne doute que 
es résultats obtenus seraient essentiellement les mémes; on constaterait que Ia plus 
grande partie de l'accroissement de Ia main-d'ceuvre canadienne au cours du siecle 
proviendrait de l'accroissement naturel. L'immigration a toutefois été un facteur im-
portant en certaines périodes particulières, dont Ia période qui a précédé Ia Premiere 
Guerre mondiale, déjà mentionnée, et celle des années 1950. 

La décennie des années 1950 a été une période d'expansion écononlique rapide au 
Canada. Entre 1950 Ct 1955, environ les deux tiers de l'accroissement de Ia main-
d'euvre provenaient de l'iminigration nette, et le tiers restant du pays mCme. L'inverse 
s'cst produit au cours des années 1955 a 1960, soit un tiers de l'immigration nette et 
es deux autres tiers du pays méme. Pour l'ensemble de la décennie, cependant, et plus 
particullérement pour Ia premiere moitié, ii est evident que l'expansion économique 
aurait avancé a un rythme beaucoup plus lent, n'eUt été l'aflluence, chaque année, de 
travailleurs venant de l'étranger. Les naissances inférieures des années 1930 se faisaient 
sentir par Ia pénurie de jeunes gens faisant leur entrée sur le marché du travail, Ct 
I'immigration a contrebalancé cette pénurie. 

La situation a change dans les années 1960. L'économie ne depend plus autant de 
'immigration en ce qui concerne ses possibilités de développement. Les effets de Ia 

natalité fort accrue de I'aprês-guerre commencent a se faire sentir sur le marché du 
travail; a ces effets s'ajoute Ia tendance accrue des femmes mariées a accepter un emplol 
hors du foyer. Environ 85 a 90 p. 100 de Ia hausse de Ia main-d'ceuvre de Ia présente 
décennie provient du pays méme. 

Structure géographique de I'accroissement 
et sa repartition 

Les structures régionales de Ia population active et des mouvements démographiques 
ont subi de profondes modifications au cours des décennies. Dans le present siècle, Ia 
période qui a précédC Ia Premiere Guerre mondiale se dCtache comne une période 
daccroissement soudain et de repartition nouvelle. C'était Ia periode de colonisation 
rapide et de développement agricole dans I'ouest du Canada. Plus des trois cinquièmes 
de I'accroissement total de Ia population du Canada au cours dela décennie 1901-1911 
s'ctaient établis dans les regions des Prairies et de Ia cOte du Pacifique. La population 

Wiii. C. Hood et Anthony Scott, Production, Tra rail et Capital dans léconornie canadienne. 
Commission royale d'enquête sur les perspectives économiques du Canada, 1957: chapitre 4. 
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de Ia Saskatchewan et de I'Alberta a plus que quadruple et celle de Ia Colombie-
Britannique et du Manitoba a augmenté de 120 et de 80 P.  100, respectivement. 

La Colombie-Britannique a continue dètre le thCâtre d'une expansion rapide dans 
les décennies qul suivirent. Dans les Prairies, par contre, le développement rapide céda 
Ia place, vers les annécs 1930, a un taux d'accroissement relativement faible et méme, 
en ce qui concerne Ia Saskatchewan, a une baisse réelle au cours des annécs 1930et 1940. 
Depuis 1900, les provinces Maritimes (l'Tle-du-Prince-douard, Ia Nouvelle-Ecosse et 
le Nouveau-Brunswick) ont constamment accuse des gains relativement modérés, sinon 
des pertes rCcHes. En Ontario et au Québec les taux d'accroissement ont été continus 
et, généralement, assez considérables. 

La période depuis Ia Seconde Guerre mondiale se caractérise par un accroissement 
considerable et continu dans Ia Colombie-Britannique Ct les provinces centrales 
(Ontario et QuCbec), ainsi que par un accroissement moms marquC dans les Maritimes 
et les provinces des Prairies, sauf l'Alberta. Cette derniCre province, grace au stimulant 
fourni par l'essor de l'industrie pétroliére, a accuse un accroissement rapide, plus 
rapide méme quc toute autre province en fait de Ia population. 

Comme par Ic passé, Ia main-d'euvre, ainsi que Ia population mérne, sont fort con-
ccntrCes sur le plan geographique. Presque les deux tiers de Ia main-d'ceuvre se trouvent 
dans l'Ontario et le QuCbec, oü les regions métropolitaines de Montréal et de Toronto 
en rCpondent, a elles seules, pour un quart du total national. Les quatre provinces de 
l'Atlantique en comptent moms d'un dixième, tout comme Ia Colombie-Britannique. 
Environ un sixiCme se trouve dans Ia region des Prairies. 

Repartition régionale do Ia population et do Ia main-d'ceuvre civile. 1965 

Population 	 Main-duve civul,r 
(hr juin) 	 (moyenne annuelle) 

pourcentaga pourcentage 
milliers du total milliers du total 

Region de lAllantique .................... 1 990 10.2 611 8.6 
Québec ............................... 5,657 29.0 2,022 28.3 
Ontario ............................... 6,731 34.5 2,614 36.6 
Region des Prairies ........... ........... 3,364 17.2 1,228 17.2 
Colombie-Britannlque .................... 1,789 9.2 666 9.3 

Canada .............................. 19.531 100.0 7,141 1000 

I Sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest qui comptent ensemble une population de 
40,000 habitants. 

L'urbanisation et I'évolution de Ia repartition 
industrielle de I'emptoi 

Au debut du XXC siècle, a peu près les trois cinquièmes de Ia population du Canada 
habitaient des regions rurales et 40 p.  100 de Ia main-d'auvrc occupaient un emplol 
agricole. Aujourd'hui, 70 p. 100 de Ia population habitent des regions urbaines et 
l'agriculture fournit un emploi a moms d'un dixième de Ia main-d'ceuvre. 

L'urbanisation s'est poursuivie et n'a subi que quciques interruptions mineures. Dans 
les annCes 1930, par suite de Ia grave pénurie demplois disponibles qui sévissait a 
l'époque dans I'industrie, I'exode rural s'est ralenti ou a mCme été cndiguC complete-
ment pendant quelque temps, mais Ic mouvement a repris dans les décennies qui sui-
virent. Une mécanisation plus poussée et d'autres perfectionnements dans Ia technologie 
agricole, combines avec l'expansion rapide de secteurs économiques non agricoles ont 
amené un changement spectaculaire dans Ia composition de Ia main-d'cruvre depuis 
Ia Seconde Guerre mondiale. En 1950, l'agriculture rCpondait encore pour plus de 
20 p. 100 de l'emploi total au Canada, mais au debut des années 1960 Ia proportion est 
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tombée a 10 P.  tOO et cc mouvement persiste toujours quoiqu.'à un rythme moms 
prononcé. L'exode rural, l'immigration massive des années 1950 et Ia participation 
accrue des fenimes mariées a Iactivité ouvrière, ont constitué un des facteurs importants 
du développement économique de l'après-guerre. Alors que I'emploi total ne sest accru 
que d'un peu moms de 40 p.  100 entre 1950 et 1965, les emplois non agricoles ont 
accuse une hausse de prés de 60 p.  tOO. 

La diminution de l'emploi dans l'agriculture, tant en termes absolus qu'en termes 
relatifs, constitue l'un des traits dominants qui ont caractérisé Ia période d'après-guerre. 
L'expansion du secteur dcs services en est un autre. En 1950, les industries des services, 
-le commerce (gros et detail), les institutions tlnancières, les transports, Ia fonction 
publique, les Ccoles, les hOpitaux, etc..-offraicnt environ 42 p.  100 de l'emploi au 
Canada en 1950: en 1964, cc chiffre cst passé a 55 p. 100. Tel qu'il est note ci-dessous, 
cc fait a etC un facteur important de l'augmentation phCnoménale du nombre des 
travailleuses. 

Repartition procentuelle de l'empIoi, par industrie, 1950 et 1964 
(moyannes annuelles) 

Pourcentage du total 	 Pourcentage du total 
y compris agriculture 	 sans l'agriculture 

1950 	1964 	 1950 	1964 

Agriculture ............................ 

Industries non agricoles 
Total ............................... 
Biens ............................... 
Services ............................. 

20.5 9.5 	 - 	- 

79.5 90.5 	 100.0 	100.0 
37.0 35.5 	 46.6 	39.3 
42.5 55.0 	 53.4 	60.7 

Total.toutesjndustrjes ................ 100.0 	100.0 	 - 	- 

Tendances de I'activité 
Le taux gCnCral de l'activitC ouvriCre, soit Ia proportion de Ia main-d'uvre par 
rapport a 'ensemble de Ia population en age de travailler, a conserve une stabilité 
remarquable pendant dc longucs pCriodes dc temps. Les donnCes disponibles ne 
permettent pas de proceder a des gCnCralisations dignes de foi pour les decennies 
trés reculCes. Toutefois, Ic total de Ia main-d'auvre s'est Ctabli a trés prCs de 55 p.  100 
de Ia population ágCe de 14 ans ou plus et cc, depuis au moms 1921 et rnCme, scion 
toute probabilitC, depuis le debut du siCcle present. (La population des institutions est 
exclue de ces calculs.) 

Taux d'activité de Ia main-d'ceuvre civile. selon I'âge et le sexe, 1950 et 1965 
(moyennes annuelles) 

1950 1965 

% 
Hommes 	Total 	............................................... 84.0 77.9 

14-19 ............................................... 55.9 38.7 
20-24 ............................................... 93.0 87.6 
25-64 ............................................... 95.3 95.2 
65 	et plus ............................................ 40.4 26.3 

Fenimes 	Total ............................................... 23.2 	31.3 
14-19 ............................................... 33.0 	30.2 
20-24 ............................................... 46.4 	52.6 
25-64 ............................................... 20.2 	32.7 
65etplus ............................................ 4.2 	6.0 

La stabilitC relative du taux general d'activité est plus remarquable encore si 
l'on considCre l'évolution qui s'est produite darts des secteurs particuliers de Ia popula-
tion. Chez les hommes, Ia durCe moyenne de Ia vie active a diminuC d'une façon 
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marquee. D'une part, Ia tendance a prendre leur retraite plus tot a eu pour résultat 
d'abaisser fortement le taux d'activité chez les hommes âgCs: en 1921, approxi-
mativement six hommes sur dix âgés de plus de 65 ans faisaient encore partie de Ia 
main-deuvre, contre Ic chiffre actuel de moms de trois sur dix, et Ia proportion con-
tinue de baisser. D'autre part, Ia hausse de I'âge moyen de Ia scolarité obligatoire a 
réduit Ia proportion des jeunes hommes de 14 a 19 ans au sein de Ia main-d'uvre 
depuis environ 7 sur 10 en 1921, a moms de 4 sur 10 aujourd'hui. La baisse du taux 
d'activité chez les jeunes hommes a été particuliCrement rapide depuis Ia fin des 
années 1940. 

L'accroissement du taux d'activité des femmes a contrebalancC Ia diminution de Ia 
durée de Ia vie active des hommes, diminution accompagnée d'une reduction du taux 
d'activitC des jeunes hommes et des hom.mes âgés. D'environ 15 p.  100 qu'elle Ctait tout 
au debut du siècle, Ia proportion des femmes âgées de 14 ans ou plus dans les rangs de 
la main-d'uvre est passée a presque 25 p. 100 au debut des annCes 1950: aujourd'hui, 
cette proportion dCpasse dc beaucoup 30 p. 100. C'est surtout depuis les années qui 
suivirent immédiatement 1950 que I'accroissement du taux d'activité des femnies 
mariées a été particulièrement marqué. Dailleurs, Ia ecourbe de Ia vie active des 
femmes s'est modifiée d'une facon teHement radicale qu'iI en vaut Ia peine d'en dire 
plus long sur l'évolution qui s'est produite. 

Les femmes dans Ia main-d'cuvre 

Conime on vient de Ic mentionner, le taux d'activitC des fcrnmes s'est accru re-
marquablement au cours du present siècle. En 1901, guère plus d'une femme adulte 
sur six ou sur sept au Canada faisait partie de Ia main-d'euvre; aujourd'hui, cette 
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proportion est passée a presque une sur trois. Non moms remarquable que I'aug-
mentation numérique des travailleuses a été Ic changement survenu dans Ia composition 
del'élément féminin de Ia main-d'uvre. En 1901, Ia travailleuse urbaine type était une 
femme jeune et célibataire. Les rares femmes mariées (une proportion negligeable de 
tout au plus 2 ou 3 p. 100 de I'ensemble des femmes mariées au Canada) ont été 
forcées de se hasarder sur le marché du travail a Ia suite de circonstances malheureuses 
de leur vie, ou encore étaient exceptionnelles a certains égards. II ne fait aucun doute 
que les murs et le comportement social de l'époque ne contribuaient guère a une telle 
facon d'agir. Aujourdhui, près d'une femnie mariée sur quatre au Canada fait partie 
d'une manlére quelconque de l'effectif de Ia main-d'uvre. La plupart de ces femmes 
dépassent l'âge de 30 ou 35 ans et un nornbre trés considerable d'entre elles ont des 
enfants qul fréquentent encore I'Ccole. Dans les villes du Canada, méme Si elle n'est pas 
encore en grande majorité; Ia mere qui travaille hors du foyer est loin d'être aujourd'hui 
I'étre malheureux ou Ia non-conformiste bizarre d'il y a a peine quelques décennies. 

Bien que les données statistiques trop fragmentaires ne permettent pas de retracer 
avec precision ces changements révolutionnaires, méme les données incomplètes dont 
on dispose donnent un très bon aperçu général de leur nature et du temps ou us se 
sont produits. On peut Ic constater en étudiant le graphique décrivant les eprofils 
d'activitëa* des différentes cohortes ou (cgénérationsa de fernmes canadiennes (groupes 
de femmes nées dans Ia même periode de temps). 

Taux d'activité des cohortes de femmes. 1921-1 961 

Date a laquelle la 
cohorte était Taux d'activité 

Agée cIa 15 (procentuelle) cIa Is cohorte an We a 24 ana 
1921 1931 	1941 	1951 1961 

1877-1886 ................ 1901 12.2' 12.9 	11.1 	4.6' 
1887-1896 ................ 1911 19.5 14.3 	14.5 	13.5 8.2' 
1897-1906 ................ 1921 34.1' 24.4 	18.1 	21.1 23.1 
1907-1916 ................ 1931 35.3' 	27.9 	22.4 32.9 
1917-1926 ................ 1941 35.6' 	25.5 31.2 
1927-1936 ................ 1951 41.0' 29.2 
1937-1946 ................ 1961 39.5' 

1 Sans quelques Indiennes vivant dans les reserves. Comprend les femmes âgCes de 35 a 49 ens. 
2 Taux d'activitC des femmes âgCes de 14 a 24 ans. L'absence de precisions, concernant l'àgc, des 
premiers recensements rendait impossible Ia soustraction des personnes âgCes de 14 ans. 3  Taux 
d'activitC des femmes âgées de 65 ans Ct plus. 

A peine plus d'un dixiCme des femmes nées juste aprês Ia Confédération seraient 
entrées dans les rangs de Ia main-d'ceuvre avant le tournant du siècle, Ct comme Ic 
démontre Ia lecture du graphique ci-dessus et le tableau qui suit, cette proportion 
n'a subi qu'une trés légère modification avant que ces femmes n'aient atteint environ 
55 ans, après quoi leur nombre au sein de Ia main-d'euvre allait en diminuant. Le 
tableau ne diffère guère en Ce qui concerne les femmes nées dans Ia dernière decennie 
du siècle passé, bien que le pourcentage de ces femmes faisant partie d'une nlanière 
ou d'une autre de Ia main-d'uvre füt constamment plus élevé que celui de Ia génération 
précédente. Tout different a été, par contre, Ic comportement du groupe de femmes 
ayant atteint l'ãge de travailler pendant ou immédiatement après Ia Premiere Guerre 
mondiale (Ia plupart d'entre elles étant nées dans les premieres années du siècle 
actuel). Après une phase au cours de laquelle elles ont participé de moms en moms 
a I'activité ouvrière jusqu'à ce qu'elles aient atteint le milieu de Ia quarantaine, 

* Cette expression est employee pour designer une courbe reprCsentant le taux d'ac(ivitC d'un 
groupe de personnes réparties selon I'age. 

276 	 CANADA 1867-1967 



certaines de ces femmes d'ãge mür décidèrent de rentrer de nouveau dans les rangs 
de Ia main-d'cEuvre pendant une décennie qui enjambait une autre guerre mondiale. 
La plupart d'entre elles étaient des femmes mariées dont les enfants n'avaient plus 
besoin de soins a plein temps au foyer. Cette aseconde phase de Ia vie active de 
Ia femme est misc en relief davantage dans les <générations> suivantes. A noter que 
Ia phase de rentrte de Ia femme sur Ic marché du travail arrive plus tot dans I'ãge 
mür, a mesure que Ia présente période s'approche. 

L'apparition du cycle a deux phases dans Ia vie active des femmes, indiquée 
dans le graphique, est l'un des phénomènes les plus importants enregistrés depuis 40 
ans relativement a Ia main-d'ceuvre. Ce phénoméne a été accompagné d'un autre tout 
aussi important. A l'étude du graphique on constate que chaque ((profil de cohorte)) 
successif est au-dessus de celui qui Ic précéde. En d'autres mots, une plus forte pro-
portion de chaque nouvelle génération de femmes est venue grossir les rangs de Ia 
population active et cette experience précoce du marché du travail a, de toute evidence, 
influé sur leur comportement des annCes ultérieures. On témoigne d'une activité 
accrue chef les femmes de tout age et, si l'on en juge par cc gui s'est passé dans dautres 
pays, notamment aux Etats-Unis, ceue tendance continuera vraisernblablernent de se 
manifester pendant un certain temps encore. 

Tout contme cette transformation des habitudes de vie de travail des femmes a 
des repercussions profondes et générales sur les plans économique et social, die est 
d'autre part Ic produit d'une evolution socio-économique et démographique fonda-
mentale et généralisée au Canada. La rapidité avec laquelle se sont multipliCs les 
industries productrices de services, ainsi que les emplois de acol blanc>> dans tous 
les secteurs de l'économie, a créC de nouvelles occasions d'emploi pour les fem.mes, 
leur procurant de cc fait de nouvelles possibilités d'arrondir Ic revenu du foyer dans 
une société qui met un accent toujours plus grand sur l'élévation du degré de confort 
materiel. L'amélioration des <<techniques ménagéresu, l'apparition sur le marché de 
succédanés de Ia plupart des produits domestiques, Ia reduction de Ia durCe du 
travail et Ic nombre grandissant d'emplois it temps partiel sont autant de facteurs 
qui, combines, permettent a un nombre sans cesse croissant de femmes de profiter 
des possibilites qui leur sont offertes d'occuper un cmploi tout en sacquittant de 
leurs tâches au foyer. L'évolution constatCe dans I'attitude des empioyeurs et dans 
celle de Ia collectivité en gCnCral a favorisé lactivité accrue des femrnes, comnie 
l'ont fait d'ailleurs un certain nombre de changements démographiques, eux-mémes 
relies a ces transformations socio-économiques. Ainsi, ii y a beaucoup plus de 
probabilité de travail des femmes hors du foyer dans les regions urbaines quc dans 
les regions ruralest et I'urbanisation du Canada, dont ii a éte question plus haut, 
explique dans unc certaine mesure l'augnsentation de l'activité de l'élérnent féminin. 
L'evolution de Ia courbe de nuptialité et de féconditC a également exercé une grande 

Quciques rares écrits laissent deviner qu'a l'époque de Ia Confédération Ia duréc normate de Ia 
semaine de travail darts lindusric manufacturiére se situalt enre 60 Ct 65 heures. Lhistorique de 
I'évolution de Ia duréc du travail su cours du siécle passé mérite unc étude distincte: seules Ics restric-
tions trés rigoureuses quant a lespace justitlent dcn faire mention seulement dans un renvol. II va 
de soi que Ia semainc de travail moms longuc a cu des repercussions Ceonomiqucs et sociales qLIi vont 
beaucoup plus loin quc celles dont it est fait mention ici a propos de l'activitC de lClément fCminin. 
Un événemcnt plus recent, tout aussi important a cet égard, a Cté l'accroissement, chez les femmes, de 
l'emploi volontaire a tcmps partiel. PrCs du tiers de l'accroissernent constatC dans Ic total de l'emploi 
pour Ia décennie 1954-1964 s'est produit dans les emplois a tensps partiel, volontaires pour Ia plupart, 
et concentrés dans lcs industries des services et les entreprises de commerce. Cela a larement contribuC 
a attirer lea femmes sur Ic marchC du travail non sculemcnt a ternps rCduit mais aussi a annéc rCduite. 

t Les emplois qui sont devenus accessibics en grand nombre aux femmcs.—lcs emplois de scot 
blanca ct les emplois rclatifs au commerce et a l'industrie des serviccs,—se concentrent dans les villes 
alors que les occasions d'emploi demeurent rares dans les regions rurales. D'autres facteurs tendent 
éjalement a rCduire Ic taux d'activitC des femmes dana les regions rurales: comportensent social 
plus conservateur, natalite plus Clevée et absence a Is campagne de bon nombre d'appareils mCnagers 
modernes qui pourraient alléger lea corvées domestiques dcx fcmmes. 
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influence. Les femmes se Iliarlent el forident leur famille plus tot ;  par conscqucnt dies 
sont plus jeunes lorsque Icur dernier enfant commence a frequenter l'école. Possédant 
une meilleure instruction que leurs devancières, un bon nombre de ces femmes se 
rCsignent moms facilement que ne le faisaient leurs mères et grandmeres*  a ne s'occuper 
que de leur foyer. 

Jusqu'à present, l'etude des tendances de Ia main-d'ceuvre au Canada a porte surtout 
sur les changements qui se sont produits dans l'ejf'ecuf numérique et sur l'évolution 
constatée dans le comporte,nent par rapport au marché du travail. On n'a fait qu'une 
breve allusion au changement très important constatC dans Ia nature du travail ac-
compli. Le genre de travail que fait une personne,—autrement dit sa profession,-
non seulement représente son gagne-pain et determine de ce fait son mode et son 
niveau de vie, mais exerce aussi une forte influence sur sa condition sociale. En termes 
plus généraux, ii existe un rapport étroit entre I'éventail des emplois exercés par Ia 
main-d'tuvre d'un pays, d'une part, et Ic degrC de dCveloppement économique et 
les structures sociales de ce mCme pays, d'autrc part. L'évolution qui se produit dans 
les structures professionnelles de Ia main-d'auvre au cours d'une période de progrès 
éconornique résulte de changements opérCs dans Ia repartition industrielle de Ia 
main-d'uvre tout autant que des modifications dans les tâches inhérentes aux in-
dustries particulières. Les premiers reflètent un vaste ensemble de forces qui facon-
nent Ia demande finale de biens et de services, et partant. Ia demande de main-d'ceuvre 
qui en découle. Dans les industries, les exigences en matiCre d'emplois sont soumises 
a une foule de pressions dont Ia plus répandue et Ia plus irresistible est I'évolution 
technologique. De plus, l'Cvolution de l'offre et celle de itt dcmande exercent cons-
tamnient un effet I'une sur l'autre: en certaines pCriodes, une evolution qui Se 

- 	
- II ya un lien tres puissant Ct constant cntre Ic niseau dinstriietion de la kninie et son tatix 

d'aetcvite. Ccla s'explique en partie par les dilkrenees dans Ics courbcs iie nuptialite CS de feconditd: 
plus une feninie est instruite, plus ii est probable queue Sc mariera plus tard. sinon pits du tout. Ct 
qu'elle aura moms denfants ou. en de nombreux, cas, ilucun. Toutefois, les facteurs dconomiques ont 
aussi leur importance: plus une personnc a acquis d'instruetion, plus les emplois bien rémunérés, 
IntCressants et agreablcs lui sont accessibles. Ainsi qu'unccrtain nonihred'enquetes l'ontdémontré,cet 
element eattralts compte pour beaucoup dans explication de l'accroisscment du taux d'activitC 
des fenimes dans les rCcentes dCcennies. En outre, comme Ic texte Ic donne a entendre, ii est incon-
testable que 'education exerce unc influence sur Ic goUt et, partant. sur Ic choix entrc les loisirs, Ic 
travail domestique Ct Ic travail hors du foyer. 
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produit indépendamment dans Ic domaine de I'offre pourra jouer un role important 
dans Ia réorganisation des structures de Ia main-d'uvre. A Ia longue, l'élément le 
plus important en cc qui concerne l'offre a Cté l'expansion de l'instruction publique: 
cela a eu pour résultat I'entrée dans les rangs de Ia main-d'ieuvre d'un nombre accru 
de personnes possédant des connaissances scolaires et techniques, par rapport au 
nombre de personnes capables d'accomplir seulement un travail manuel non spé-
cialisC. II est evident que seul un exposé complet du développement économique et 
social du Canada saurait expIiquer>> l'évolution de Ia nature des emplois du pays 
au cours du siècle CcoulC. Par Ia force des choses, l'ètude ici est beaucoup plus modeste. 
L'insuffisance des données statistiques ne permet guère de faire une analyse systé-
niatique des changements a long terme dans les dimensions industrielles du 
dCploiement de Ia main-d'ceuvre et it faut se contenter d'indiquer les changements 
les plus importants qui se sont produits dans les structures professionnelies gCnérales 
de Ia main-d'cuvre du Canada depuis Ic debut du siècle present. 

La portée de l'évolution de Ia main-d'ceuvre canadienne au cours du siècle actuel 
est peut-étre mieux saisie au moyen des procédés visuels tels que présente Ic diagramme 
a colonnes du graphique ci-après. 

Stir Ia repartition recite par profession en 1961, Se superpose la repartition telle 
qu'elle aurait existe si Ics effectifs de la main-d'euvre s'étaient tout simplement 
multiplies dans les categories d'cmplois que comportait I'économie canadienne au 
debut du xxe siècle. 11 est manifeste que Ic nprofilu de 1901 ne sapplique guère a 
l'époque d'aujourd'hui. Si les structures de 1901 ne s'Ctaient pas modifiées, ii y aurait 
Cu au Canada, en 1961, quatre fois plus de cultivateurs et de travailleurs agricoles, 
mais bien moms de Ia rnoitié de travailleurs a (col blanc)>. En d'autrcs termes, surtout 
deux changements importants dans Ic domaine professionnel ont caractérisé Ic 
progrès au cours du siècle actuel: un abandon marquC des emplois agricoles et un 
acheminement evident vers les emplois de col blanca. Les changements a long terme 
en matière de repartition des travailleurs n'ont eu quun effet pour ainsi dire négligeable 
sur Ic nombre des travailleurs a ucol bleua d'aujourd'hui, 

Le Canada n'est pas Ic seul pays a vivre tine telle experience: aussi n'est-il pas 
nécessaire de rCsumer ici les principales raisons qui ont amené les événernents dont 
tous connaissent les grandes lignes, sinon leurs particularités précises et Ic moment de 
leur apparition. Ce qu'il faut cependant souligner, c'est que cette evolution ne s'est 
pas produite sans heurts ni d'une facon soutenue durant les six dCcennies passées. 
Le tableau ci-après, qui indique Ia repartition dCcennie par décennic est trés eloquent 
a cc sujet. Cela se voit méme dans Ic cas de l'abandon des emplois agricoles, Ic 
changenient particulier Ic plus frappant et Ic plus persistant a se produire au cours 
du siècle dans Ic dCploiement de Ia main-douvre au Canada. Bien que chacun des 
recensements effectués depuis 1901 indiquãt une diminution du pourcentage des 
travailleurs agricoles par rapport a l'effectif total de Ia main-dceuvre, Ic nombre de 
ces travailleurs n'a pas cesse d'augmenter au pays pendant les trois premieres décen-
flies du present siècle. Le flechissement de Ia proportion de ces travailleurs aprés 
1941 reflCte Ic dCclin (en chiffres absolus comme en chiffres relatifs) des professions 
agricoles au Canada, consequence des occasions d'emploi toujours plus nonibreuses 
dans les industries autres que I'agriculture et comportant un revenu bien supérieu.r 
a celui de Ia ferme. Ces nouvelles occasions d'emploi attirérent un nombre croissant 
de ruraux dont les services n'étaient plus requis en raison du rythme accru de Ia 
mécanisation de Ia production agricole pendant ces années. Au cours des 30 ans de 
1901 a 1931, époque oa l'Cconomie canadienne reposait pour une bonne part sur Ia 
culture du ble, Ic nombre des travailleurs agricoles s'est accru d'un peu plus de 400,000 
nlais, dans les 30 années qui suivirent, cet accroissement a eté plus que contrebalancé 
par I'exode de 470,000 travailleurs agricoIes. 
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Rópartition numérique at procentuelle do Ia main-d'cauvre do 15 ans' ou plus, 
par groupes de professions au Canada. 2  recensements do 1901 a 1961 

Profession 1901 1911 
nornbre % nombre % 

Toutes lea professions ........................... 1 ,782,832 1  100.0' 2,698,481 100.0 
Proprièté etgestion .............................. 77,260 4.3 126,777 4.7 
Professionslibérales .............................. 82,470 4.6 101 	969 3.8 
Emplois do bureau ............................... 57,231 3.2 102950 3.8 
Agriculture ..................................... 718,281 40.3 928,336 34.4 
Péche, chasse at plégeage ......................... 27,184' 1 .5' 34,430 1.3 
Exploitation foreatiAre ............................ 16,055 0.9 41,396 1.5 
Mines at carrières ................................ 27,905 1.6 60,926 2.3 
Fabrication at mécanique' .... ..................... 283,907 15.9 367,620 13.6 
Construction ................................... 83,933 4.7 128458 4.8 
Transports at communications ...................... 78.804 4.4 152,480 5.6 
Commerce ...................................... 

 3.11 5 	119,083 4.4 
Finances ...................................... J 	, k 	7,345 0.3 
Services ....................................... 145,561 8.2 204803 7.6 

Services personneis ............................ 139,251 7.8 198,226 7.3 
Travail do manceusres' ............................ 128,303 7.2 321,908 11.9 
Profession non indiquée .......................... - - - - 

1921 1931 

nombre % nombre % 
Toutea lea professions ........................... 3,143,603' 100.0' 3,908,117 100.0 

Propriétó at gestion .............................. 228,609 7.3 219,753 5.6 
Professions libéreles ............................. 171,502 5.5 238,070 6.1 
Empioisdebureau ............................... 216,685 6.9 260,564 6.7 
Agriculture ..................................... 1,025.358 32.6 1,118,342 28.6 
Pêche.chesseetpiégeage ......................... 28,916' 0.9' 47,457 1.2 
Esploitation forestiere ............................ 36,602 1.2 42.030 1.1 
Mines at carrières ................................ 46,366 1.5 57,320 1.5 
Fabrication 01 mécanique .......................... 359,301 11.4 451,742 11.6 
Construction ................................... 147,117 4.7 183,519 4.7 
Transports at communications ...................... 172,100 5.5 245.178 6.3 
Commerce ..................................... 159,453 5.1 211,031 5.4 
Finances ...................................... 18,588 0.6 28,228 0.7 
Services ....................................... 221 744 7.1 362,302 9.3 

Services personnels ............................ 182,380 6.8 322,538 8.3 
Travail do mancsuvres' ............................ 304.151 9.7 440,932 11.3 
Profession non indiqu6e .......................... 7,111 0.2 1649 

1941' 1951 16  1961' 

nombre 	% nombre % nombre % 
Toutealesprofessions ........... 	4,163,557 	100.0 5,276,639' 100.0' 6,458,156 100.0 

Propriété elgestion .............226,551 	5.4 392,896 7.4 500,911 7.8 
Professions libérales ............ 	282,232 	6.7 385,658 7.3 634.271 9.8 
Emploisdebureau .............. 	303,583 	7.3 562,922 10.7 818,912 12.7 
Agriculture .................... 	1,074,904 	25.7 826,093 15.7 648,910 10.0 
Pêche,chasseetpiégeage ........ 	51,243 	1.2 52,886' 1.0' 36,977 0.6 
Exploitation forestiére ........... 	78,710 	1.9 101,169 1.9 79,682 1.2 
Mines etcarriéres ............... 	70,510 	1.7 65,289 1.2 64,611 1.0 
Fabrication at mécanique'.. ...... 	672,628 	16.1 907,005 17.2 1,036,942 16.1 
Construction ..................196,049 	4.7 291,352 5.5 335,877 5.2 
Transports etcommunicatlons 	 266,057 	6.4 412,379 7.8 496,823 7.7 
Commerce ....................223,875 	5.4 315,268 6.0 439,672 6.8 
Finances .....................23,101 	0.6 32,305 0.6 52,956 0.8 
Services......................438,382 	10.5 516360 9.8 799,800 12.4 

Services personnels ........... 	389,903 	9.3 381,340 7.2 588,419 9.1 
Travailde manceuvres' ........... 	265,335 	6.3 350,588 6.6 343,843 5.3 
Professionnonindiquée ......... 	11,397 	0.3 64,469 6.2 167.969 2.6 

I Dix ans ou plus en 1901. 	2 Sans Ic Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest. 
3 Sans ics Indiens. 	4 Moms de 0.05 p.  100. 5 Sans Its Indiens vivant dans les reserves. 
0 Coniprt.'nd Its mãcanictcns de machines fixes et Its prCposés a des emplois reliCs a Ia production 
d'Cncrgme Clectrique. 	 7 Absence de chiffres distincts pour Ic ecommerces et les elinancesim en 
1901. 	8 Manceuvres de loutes les industries, sauf I'agriculture, Ia pCche, I'expioitacion fores. 
tiCre Ct les mines. 	 9 Sans let militaires en service actjf Ic 2 juin 1941. tO Comprend 
Terre-Neuve. 
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\vant 1951, le concept apersonnes rémunéráesa ëtait employé, de prèfércnce a 
niuiin-d'ceuvre>>, pour indiquer Ia condition de travailleur au sein de l'effectif de Ia 
niain-dtuvre. Les chiffres rclatifs a Ia main-d'ceuvre font abstraction de quelques 
personnes en quëte de travail et n'ayant jamais occupé un emploi. Les professions 
pour 1901, 1911, 1921, 1931, 1941 et 1961 ont été redisposécs d'après Ia Classification 
Jc 1951, bien que certains ajustements aux groupements de 1951 s'imposèrent. 

Comme cela s'est produit dans les emplois agricoles, Ia courbe d'accroissement du 
groupe des <cols blancsa a été loin d'être régulière et constante. La période de 1911 
a 1921, et plus tard celle de 1941 a 1961, ont été témoin d'une expansion très rapide 
du nombre de ces travailleurs et de leur part de Ia main-d'euvre globale. Toutefois, 
dans Ia période intermédiaire soit de 1921 a 1941 les cols blancs ont a peine atteint 
Ic rythme d'accroissement de Ia main-d'ceuvre globale et Ia proportion de ces tra-
vailleurs dans les cadres de Ia main-d'uvre s'est aplanie jusqu'aux premieres 
annees de Ia Seconde Guerre mondiale. Un simple coup d'ceil sur Ic tableau précédent, 
niême si I'espace ne permet pas une exposition plus complete, suffit pour laisser voir 
Ic rapprochement entre les courbes d'accroissement de divers groupes de professions, 
Ct plus particuliCrcmcnt entre les employés de bureau et les membres des professions 
libra1es. Dans les deux cas, Ia courbe indique deux phases d'expansion rapide, une 
dans Ia deuxiCme décennie du siècle, oü a eu lieu Ia Premiere Guerre mondiale, et 
IlLitre, depuis 1941 jusqu'ã present, qui découle de Ia Seconde Guerre mondiale. 
Au sein de Ia division des ecols b1ancs, le groupe a accuser le rythme d'expansion 
Ic moms rapide a été celui du commerce (ventes). Bien que les professions de cc groupe 
cLscnt accru leur proportion du total de Ia main-d'ceuvre. leur augmentation flume-
pique a etC beaucoup plus lente que celle de l'ensemble des travailleurs a ecol blanc)>. 

\u sein des eniplois de acols bleus>, seul le groupe des mCtiers de Ia construction 
aaccusé une hausse constante comparable a celle de Ia main-d'ieuvre totale. L.es 
ulcUx autres groupes, ceux des travailleurs de Ia fabrication et de Ia mecanique 
moiivriers spCcialisés et ouvriers semi-spécialisés) et des manuvres ont accuse des 
\triations marquees dans les taux d'aecroissement au cours des six décennies. Le 
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groupe des ouvriers non spécialisés a marqué Ic plus rapide taux d'accroissement au 
cours de Ia premiere décennie du siècle present (passant d'un peu plus de 7 p. 100, 
a près de 12 p.  100 de l'ensemble). Ce nest pas avant 1941 que le recensement a 
indiqué une baisse numérique absolue de leurs effectifs; cette baisse, momentanément 
arrCtée par I'activité débordante du temps de guerre, s'est reprise pendant Ia dernière 
décennie intercensale. Inversement, ii s'est produit un accroissement chez Ic groupe 
numériquement Ic plus important du secteur des acols bleusn, les ouvriers spécialisés 
et semi-spécialisés (concentrés surtout dans la fabrication). La diminution continue 
de Ia part de ces travailleurs de Ia main-d'ceuvre totale, constatee jusqu'en 1931, a fait 
place a un revirement dans Ia dCcennie de Ia grande crise économique et, dans les 
années depuis 1941, cc groupe d'emplois s'accroit a peu prCs au méme rythme que celui 
de Ia main-d'ceuvre globale. Enfin, on pourrait noter que les travailleurs du domainc des 
transports et des communications, qui se sont accrUs au cours des premieres décennies, 
n'ont guère maintenu Ic méme rythme d'accroissement que celui de I'effectif total de 
Ia main-d'ceuvre au cours de Ia dcrnièrc décennie. D'autre part, les travailleurs du 
secteur des services, après avoir accuse une baisse dans les premiers temps, ont vu par 
Ia suite leurs cffectifs augmenter très rapidement. 

On cite parfois ces changements dans Ia structure des professions comme preuve 
de l'évolution de Ia qualité de I'effectif de Ia main-d'ceuvre. En mettant les choses 
au micux, us sont ambigus a cet égard et difficiles a évaluer. Un moyen plus direct 

L?................ R!., .:_ p.. 
Canadian John.s-Mannlle Company Lid. dont on voit iu Ia nouvelle usine. 
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d'évaluer I'évolution de Ia equalitéa de la main-d'euvre disponible,—ou tout au moms 
d'un aspect important de celle-ci,—serait de niesurer son degré d'instruction. Bien 
qu'il n'existe pas de données chronologiques dignes de confiance sur le niveau 
d'instruction de Ia population du Canada, il est quand méme possible de se faire une 
certaine We de l'évolution qui s'est produite au cours des années en utilisant Ia 
statistique courante dans ce domaine. Dans le tableau ci-après, Ia population masculine 
née au pays*,  de certains groupes d'ãges choisis, est répartie selon son degré actuel 
(février 1965) d'instructiont. Le nombre des Canadiens de naissance vivant au pays a 
l'heure actuelle se trouve naturellement réduit par la mortalité et l'émigration an 
cours des décennies précédentes et pour cette raison tout au moin$ l'emploi des don-
nées statistiques actuelles a la place des données chronologiques n'est pas entièrement 
satisfaisant. Ii n'en reste pas moms que chacune des cohortes figurant au tableau 
ci-après a terminé ses etudes et fait son entrée sur le marché du travail a une période 
différente au cours du siècle present. II s'ensuit que les differences dans le degré d'ins-
truction des cohortes successivement plus jeunes donnent une assez bonne We 
de l'évolution qui s'est produite au Canada dans la ((qualités de Ia main-d'ceuvre au 
cours des quelque 50 dernières années. Pour mesurer approximativement l'évaluation 
du degré d'instruction, on peut utiliser les differences procentuelles dans les années 
médianes d'études qui paraissent au tableau suivant, 

* Comprend queiques immigrants entrés au Canada avant Ia Seconde Guerre mondiale, probable-
nient au cours des années 1920. t Annécs d'études scolaires regulières. t La mor-
talité ne cadre assurémerit pas trés bien dana une repartition scion le degre d'instruction, mais on ne 
peut certainement pas en dire autant de l'émigration, aussi y a-t-il une certaine sous-estimation du 
degre d'instruction des cohortes de personnes pius ãgdes. Lea pertes de mémoire et autres causes 
d'erreurs dans let rCponses sont aussi probabiement plus fréquentes chez ces groupes. 

Elevation du degré d'instruction de Ia population masculin& au Canada, 
période d'avant 1920 jusqu'à nos jours 

Age de Ia 	Période de 	Période oü Ia plupart des 	Pourcentage daugmentation des 
cohorte an 	naissance de 	membres de Ia cohorte ont 	années médianes détudes pour 

février 1965 	Ia cohorte 	probabiement terminé leurs etudes 	chaque cohorte successive 

65 ens et plus 1900 ou avant Avant 1920 
55-64 1901 -1 910 Au cours des années 1920 3.9 
45-54 1911-1920 Au cours des années 1930 6.0 
35-44 1921-1930 Au cours des années 1940 9.5 
25-34 1931-1940 Au cours des années 1950 4.4 
20-24 1941-1945 Au cours des années 1960 9.4 

I Sans les immigrants entrCs au Canada depuis Ia Seconde Guerre mondiale. 

L'automatisation s'étend a i'exploitation icr- 
roviaire. Ici, ies opérateurs de ralentisseurs, 
dans une cabine a double commande, sur- 
veilient des wagons-marchandises roulant iibre- 

ment vers les rails de triage. 
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On voit que mime si, pendant au moms les six dernières decennies, une amelioration 
constante a pu We observée sous le rapport de Ia ((qualité)) de Ia main-d'ceuvre 
canadienne°, les progrès réalisés n'en ont pas moms eté trés lents dans Ia premiere 
partie du siècle Ct, on peut méme avancer sans trop de risque, encore plus lents avant 
cette période. Une amelioration plus prononcée peut Ctre constatée chez lea malheureux 
qui ont eu a se trouver leur premier emploi au temps de Ia grande crise économique 
(Ia cohorte de personnes nées entre 1911 et 1920). Cependant, l'élévation Ia plus 
marquee du degrC d'instruction a ete enregistrée chez Ies hommes qui ont terminé 
leurs etudes dans les années 1940, hon nombre d'entre eux ayant bénCficié de I'aide 
du gouvernement fédéral aux anciens combattants. Cette situation ne s'est pas repro-
duite dans Ia décennie suivante, mais les perspectives pour tes années 1960 sont plus 
prornetteuses. 

Repartition procentuelle do Ia population masculine' 
do 20 ans ou plus, solon l'âge at le degré d'instruction. 

Canada, févriar 1965 
Degré di notruction 

Années 
Age 	 Ecot. primal,. 	École secondaire Univerolté médpanes 

d'études 
En 	Au 	 En Au Certaines Grade portia' 	complet 	partie complet etudes 

20.24 	10.1 	14.5 	38.8 18.5 14.5 3.5 10.5 
25-34 	15.7 	21.2 	36.0 15.0 5.6 6,4 9.6 
35-44 	19.6 	23.2 	33.0 13.0 4.5 6.7 9.2 
45-54 	24.9 	25.3 	27.4 12.9 4.0 5.6 8.4 
55-64 	34.7 	29.0 	19.7 9.0 3.4 4,2 8.0 

65etplus 	44.3 	28.6 	13.9 7.6 2.6 2.9 7.7 
I Sans les immigrants entrée su Canada depuis Ia Seconde Guerre mondiale. 2Y compns 

certaines personnes n'ayant suivi aucun court régulier. Nota: Médianes Ctablics avec Ia colla- 
boration de Ia Division de l'Cducation, B.F.S. 

Enfin, le dernier tableau permet de se faire une meilleure We de Ia portée de 
I'évolution qui s'est produite au cours du siècle dans les niveaux d'instruction de Ia 
population canadienne. Plus de 70 p.  100 des Canadiens nés avant 1900 n'ont jamais 
atteint Ic niveau des etudes secondaires et plus de 40 p. 100 n'ont méme pas terminé 
leurs etudes primaires. Aujourd'hui, près de 80 p.  100 des jeunes Canadiens qui 
entrent dans les rangs de Ia main-d'euvre ont au moms quelque instruction secondaire. 
Les progrès réalisés dans le domaine de l'éducation ont Cté difficiles et inCgaux d'une 
dCcennie a l'autre, mais ii nen reste pas moms qu'une amelioration considerable a 
eté constatée dans Ia oqualit& des ressources humaines du Canada. 

(FRANK T. DENTON; SYLVIA O5TRY) 

° Ces chiffrcs our Ia population sont utilisés pour représenter I'offre de main-deuvre upossibles 
dans lee categories de personnes àgées. En cc qul concerne ccs derniCres. II existe une relation trés 
Ciroite (positive) entre l'instruction et Ic taux dactivitC, aussi l'cmploi de donnCes statistiques 
courantcs concernant Ic proftl de Ia main-d'ceuvre n'est gutre appropriC pour cc genre d'analysc 
chronologique. 
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Le syndicalisme et Ia legislation ouvrière 
La structure et Ia puissance actuelles du mouvement ouvrier au Canada contrastent 
fortement avec Ia situation qui existait au temps de Ia Confédération. 11 y a un siècle, 
l'économie du Canada reposait principalement sur l'agriculture avec Ia population et 
l'industrie clairsemées. II existait quelques rares syndicats des les années 1820 et 
1830, mais le syndicalisme ouvrier, a part les organisations locales, n'a progressé que 
trés Ienternentjusqu'à Ia seconde moitié du XIXe siècle. Aujourdhui, I'effectif syndical 
compte plus de 1,500,000 membres répartis largement entre les industries, les profes-
sions et Ies regions. Au Canada, Ic quart de Ia main-d'ceuvre globale et environ le 
tiers des salaries hors de l'agriculture, sont affihiés a des syndicats. 

Tout au long de son histoire, depuis un siècle déjà, Ic Canada n'a cessé d'édifier une 
legislation ouvrière qui sert de cadre aux négociations collectives et prescrit les normes 
minimums et autres mesures qui protègent les travailleurs. La loi de 1872 sur les 
syndicats ouvriers, qui a fait de ces derniers des organisations legales en déclarant 
qu'ils ne doivent pas être considCrés comnie des conspirations criniinelles passibles 
de poursuite parce qu'ils restreignent Ic commerce, a éte Ic point de depart dans cc 
domaine. Cette loi permettait aux syndicats de se dCvelopper et de travailler a Ia 
réalisation de leurs objectifs, cc qui a entraIné l'adoption d'autres lois du travail. 

Expansion des syndicats au Canada 
La plupart des syndicats au Canada sont affiliés a I'une ou I'autre des deux centrales 
syndicales. La plus grande, Ic Congrès du Travail du Canada, se compose principale-
ment de syndicats internationaux ayant leur siege aux Etats-Unis, mais comprend 
également des syndicats nationaux et locaux a charte directe. Au debut de 1965, 
l'effectif global des syndicats affihiés au CTC au Canada s'Clevait a 1,181,000. L'autre 
centrale, Ia Confédération des syndicats nationaux, dont Ic champ d'activité se limite 
presque exciusivement au Québec, groupait 13 fédérations et un certain nombre de 
syndicats beaux non fédérés. L'efl'ectif totalisait 150,000 membres. 

Les événernents qui se sont produits aux Etats-Unis ont exercé une forte influence 
sur les progrès des syndicats au Canada. Les cent années qui viennent de s'Ccouler 
ont été témoin de plusieurs tentatives de onationalisatiom> du mouvement ouvrier au 
Canada. Toutefois, si I'on excepte Ia fraction notable des effectifs syndicaux représentés 
par Ia CSN et quelques grands syndicats nationaux groupés au sein du CTC, Ic 
mouvement ouvrier au Canada conserve son trait unique, un caractCre international. 

Des syndicats américains ont commence a établir des divisions locales dans Ic 
Haut-Canada au cours de Ia décennie avant Ia Confédération. Ce fut Ic debut du 
syndicalisme international. C'est en 1873 que fut tentée pour Ia premiere fois Ia creation 
d'une fédération nationale de syndicats, alors que 30 syndicats Iocaux de I'Ontario 
formèrent Ic Canadian Labour Union (Syndicat du travail du Canada). Des congrés 
annuels ont eu lieu au cours des quclques années qui suivirent, mais l'organisation n'a 
pas progressé. Entre-temps, les Knights of Labour (Chevaliers du Travail), fondés aux 
Etats-Unis en 1869, constituaient une Assemblée canadienne en 1881. Ils s'efforcèrent 
de syndiquer les travailleurs sans consideration de leur métier ou de leur profession et 
déclarèrent, vers Ia fin des années 1880, avoir réuni 16,000 membres. 

A l'occasion d'un deuxiCme congrès des syndicats ouvriers et de l'AssemblCe des 
Chevaliers du Travail, tenu en 1886, on a établi Ic Dominion Trades and Labour 
Congress, qui est devenu en 1893 Ic Congrés des Métiers et du Travail du Canada 
(CMT). II a conserve son caractère propre jusqu'en 1956, année oü il a fusionné avec 
Ic Congrès Canadien du Travail en avril, pour former Ic Congrès du Travail du Canada. 
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Au tut di.but Ju siccic. ICS ss udicat', 
internationaux faisant partie du Congrès 
des Métiers et du Travail et qui étaient 
afllliés en méme temps a l'Ameri can 
Federation of Labour aux Etats-Unis 
obtinrent la majorité au Congrés et en pro-
fitèrent pour prendre des mesures, par voie 
de modifications apportées a Ia constitution, 
pour faire disparaitre Ic esyndicalisme dua-
listea (plus d'un syndicat par métier ou 
industrie). II s'ensuivit l'expulsion, en 
1902, des Assemblées régionales des métiers 
des Chevaliers du Travail et aussi de cel -tains 
syndicats purement canadiens. Les syndi-
cats expulsés, de concert avec d'autres, 
formérent par Ia suite une nouvelle fédé- 
ration The National Trades and Labour 

La 15' reunion du Congres Canadien di 
('ongress (Congres national des Metiers et 	 Travail approuvc Ia ?usion du Cd 
du Travail), qui devint, en 1908, Ia Canadian 	(Congrés Canadien du Travail) et di 

CMTC (Congres des Métuers et du Travail Federation of Labour (Fédération cana- 	 du Canada). On voit Id M. A. R. Mosher, 
dienne du travail), 	 président du CCT, et M. Claude .Jodoin, 

Un autre schisme au sein du mouvement 	 président du CMTC. 

ouvrier au Canada, dans l'Ouest cette 
fois-là, aboutit a Ia formation, en 1919, d'une organisation appelée Ia One Big Union, 
qui s'efforcait de grouper Ics travailleurs scIon l'industrie plutôt que scIon le métier, 
a acquis une certaine importance au lendemain de Ia grèvc générale de Winnipeg, en 
1919. Elle réclamait un effectif de 41,500 a cette époque. Cependant, a cause des 
conflits intestins et de l'opposition manifestée a son égard par le gouvernement fédéral, 
les gouvernements provinciaux et le CMT, l'organisation ne tarda pas a decliner. 

Pendant cc temps-là, des efforts etaient tentés au Québec en vue de grouper en 
fCdération les syndicats organisés depuis un certain nombre d'années conformCment 
a Ia doctrine sociale de I'Eglise catholique. Cette initiative remonte a un lock-out a 
Québec, en 1900, mettant en cause des fabricants de chaussures et trois syndicats 
locaux. L'archevéque de QuCbec, désigné pour arbitrer le différend, recommanda aux 
syndicats de reviser leur constitution selon les principes sociaux énoncés par Ic pape 
Leon XIII, dans I'encyclique Rerum Novaruni, en 1891. L'archevéque proposa, entre 
autres choses, de nommer des aumôniers pour guider les syndicats dans leurs délibéra-
tions, en conformité avec I'enseignernent social de I'Eglise. Un premier syndicat du 
genre fut créC en 1912 parmi les travailleurs des pates et papiers et on ne tarda pas a 
organiser d'autres divisions locales parmi d'autres corps de mCtiers ou d'autres groupes 
d'industries. A Québec, en 1918, les syndicats en question ont fusionné sous Ic nom 
de Conseil central national des métiers et du travail. Plus tard dans la méme année, 
une conference réunissait des délégués syndicaux de Ia province tout entiCre, et, lors 
d'un congrés de fondation a Hull en 1921, on établit une organisation permanente 
appelCc Ia ConfédCration des travailleurs catholiques du Canada. 

Des Cléments ouvriers dissidents appartenant a Ia Fédération canadienne du travail, 
a Ia ('anadian Brotherhood of Railway Employees et ce qui restait de Ia One Big Union 
se groupérent en 1927 pour former le All-Canadian Congress of Labour (CongrCs 
pancanadien du travail), dans l'intention d'assurer l'indéperidance totale du mouve-
ment syndical au Canada. Cependant, Ia grande crise des années 1930 amenant des 
temps difficiles, Ic Congrés pancanadien du travail et Ic Congrés des Métiers et du 
Travail accusCrent tous deux des pertes dans leurs effectifs. A peu près a Ia même 
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epoque, ii y cut dii mecontentelilent a l'cgard de Ia dircction dans ccs deux syndicats 
et Ia Workers' Unity League, formée par le parti communiste au Canada, fit son ap-
parition, mais n'eut qu'une existence éphémère au debut des anriées 1930. 

Après l'adoption en 1935 de Ia loi Wagner aux Etats-Unis, avec ses dispositions 
protégeant le droit des ouvriers de s'organiser et de négocier avec les employeurs, 
une certaine agitation commença a se faire sentir au Canada pour l'adoption d'une 
loi ouvrière semblable. La même année, certains syndicats appartenant a I'AFL 
formaient le Committee for Industrial Organization. Au Canada, ces événements 
provoquèrent une activité nouvelle dans Ic domaine syndical, appuyée par des syndicats 
faisant partie du Committee for Industrial Organization, En 1936, I'AFL suspendait, 
pour cause de nsyndicalisme dualiste>, les syndicats affihiés a cc Comité, et l'expulsion 
amena, un an plus tard, Ia formation d'une nouvelle fédération, le Congress of Industrial 
Organization, aux Etats-Unis. Sous Ia pression des syndicats affihiés a l'AFL, Ic CMT 
expulsa, en 1939, les fihialcs canadiennes des syndicats appartenant au dO. 

Bien qu'affaibli par les defections au cours des années 1930, le Congrès pancanadien 
du travail avait repris conflance dans les principes du syndicalisme industriel, l'action 
politique et l'intervention du gouvernement dans le domaine économique. Les filiales 
canadiennes des syndicats appartenant au dO s'affiliêrent au Congrés pancanadien 
du Travail a l'occasion de son congrès de 1940, la constitution fut modifiée, et une 
nouvelle organisation, le Congrès Canadien du Travail, a vu le jour. 

La Seconde Guerre mondiale et l'après-guerre étaient marquees d'une expansion 
rapide des syndicats ouvriers au Canada, qui a dure jusque vers Ic milieu des années 
1950 oi l'effectif a atteint un peu plus d'un million. Aprés Ia fusion du AFL Ct du 
ClO aux Etats-Unis, Ic CMT et le CCT ont fusionné, eux aussi, lors d'une reunion 
conjointe tenue en avril 1956 a Toronto et ont formé Ic Congrès du Travail du Canada. 

Pendant ce temps, Ia Confédération des travailleurs catholiques du Canada subissait 
de profondes modifications dans sa politique et dans ses opinions, et ii sembla, vers Ia 
i iii des années 1950, qu'une fusion avec le Congrès du Travail du Canada etait chose 
possible. II n'en fut rien, cependant. Lors de son congrès de 1960, Ia CTCC changea de 
nom et devient Ia ConfCdération des syndicats nationaux. Les dClCgués adoptèrent 
Cgalement une nouvelle declaration de principes assurant leur adhesion aux principes 
chrCtiens sans mentionner d'unc facon precise Ia doctrine sociale de l'Eglise catholique. 

Aujourd'hui, presque 85 p. 100 de l'ensemble des travailleurs syndiqués au Canada 
appartiennent a des syndicats affiliés a l'une ou l'autre des deux centrales syndicales, 
Ic CTC et Ia CSN. Parmi les autres syndiqués au Canada, environ I p. 100 appar-
tiennent a des syndicats affiliCs uniquement a 1'AFL-CIO, alors qu'cnviron 7 p. 100 
font partie de syndicats internationaux non affihiés et a peu prés autant font partie de 
svndicats nationaux non affihiés Ct dorganisations locales indCpendantes. 

Legislation ouvrière 

La plupart des emplois au Canada, comportant des rapports d'employeur-travail-
leur, sont assujettis aux lois ouvrières élaborées au cours des années. Les lois régissant 
les relations du travail accordent au travailleur et a l'employeur Ia liberté de s'associer 
et Ic droit de s'organiser. Lorsqu'un syndicat ouvrier est dment accréditC agent nCgo-
ciateur exclusif des employés au scm d'un groupe approprié, ii incombe a I'employeur 
et au syndicat d'entamer des négociations en vue de Ia signature d'une convention 
collective. Si les nCgociations Cchouent, on peut faire appel aux services de conciliation 
ofllciels. Ct ni grè\ c ni lack-out nc peut CIre déclar- taut que la procdurc dc conci- 
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liation n'a pas ëté épuisée. 11 appartient aux parties d'appliquer la convention et de 
rëgler tout différend qui pourrait surgir, en recourant a l'arbitrage, si nécessaire. 
Grèves et lock-out sont interdits durant cette période. Les lois précisent également les 
pratiques déloyales en matière du travaila des employeurs, des employés ou des 

syndicats ouvriers qul pourraient mériter des peines. 
La premiere intervention du gouvernement dans les différends du travail remonte a 

1900, oü fut adoptée Ia loi de Ia conciliation, qui prévoyait I'établissement d'un mi-
nistère fédéral dii Travail et l'institution de services gouvernementaux de conciliation, 
a Ia disposition des parties a un differend. Le principe de Ia conciliation obligatoire fut 
admis en 1907, avec l'adoption de Ia loi des enquêtes en matière de différends indus-
triels. Cette loi, qui s'appliquait a l'origine aux mines, transports, communications et 
services d'utilitC publique, mais dont Ia portée fut restreinte plus tard a Ia suite d'une 
decision judiciaire, prévoyait l'établissement d'une commission de conciliation adve-
nant un différend, et comportait une particularité nouvelle, l'interdiction de declarer 
ni grCve ni lock-out avant que toutes les conditions prescrites par Ia Ioi en matlére de 
conciliation n'aient été observées. Les rapports des commissions de conciliation Ctaient 
publiCs dans Ic but d'amener l'opinion publique a faire pression pour que le diffCrend 
se rCgle. Cette loi, ainsi que des lois provinciales analogues, rCgissaient, jusqu'à Ia 
Seconde Guerre niondiale, le rCglement des differends ouvriers. 

La promulgation par Ic gouvernement fCdéral, en 1944, du décret du Conseil CP 
1003 (Règlements des relations ouvrières en temps de guerre) fut un jalon dans Ic 
dornaine de Ia legislation ouvrière. AdoptCs sous I'influence de Ia loi Wagner des 
Etats-Unis, et en vertu des pouvoirs exceptionnels du temps de guerre et applicables 
a toutes les provinces, les RCglements garantissaient aux ouvriers le droit d'association 
et prCvoyaient des négociations collectives obligatoires ainsi que l'Ctablissement d'un 
Conseil de relations ouvrières autorisC a se prononcer sur les questions relatives a Ia 
reconnaissance syndicale. Au cours de I'après-guerre, alors que les provinces reprirent 
leur autorité normale en matiCres ouvriCres, de nouvelles lois furent adoptées par Ic 
Parlement fCdCral et par les assemblCes lCgislatives des provinces; ces lois, moyennant 
certaines modifications, continuèrent de mettre en pratique le programme national 
Ctabli pendant la guerre. 

Lc mouvenlent syndical trouve beaucoup de 
son appui parmi Ics ouvricrs spcialisés. 
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En ce qui concerne Ic salaire minimum, Ia durée du travail, les vacances payées et 
les jours fériés légaux, Ia plupart des ouvriers canadiens sont protégés par Ic Code 
canadien du travail (Normes) et par les lois provinciales correspondantes. Quoiqu'il y 
ait nombre d'exceptions, Ia durée du travail normale ne dépasse pas 8 heures par jour 
et 40. 44 ou 48 heures par semaine. Là oü ces limites ne sont pas respectées, le travail 
accompli au-delà du nombre d'heures prescrit pour Ia journée ou Ia semaine doit être 
rémunéré a un taux prévu pour les heures supplémentaires. Au Québec, le salaire Ct 
Ia durée du travail de nombreux ouvriers sont fixes par décrets en vertu de Ia loi de Ia 
convention collective. Un régime analogue, prévu par des lois sur les normes indus-
trielles, est en vigueur clans plusieurs autres provinces. 

Dans Ic cas des ouvriers relevant de l'autorité fédérale, le salaire minimum prévu 
par Ia loi est de $1.25 I'heure. Les lois provinciales prescrivent des taux qui, dans Ia 
plupart des provinces, atteignent ou approchent $I l'heure. 

Un congC annuel de deux semaines représente Ia norme prescrite par Ia loi; dans une 
province, il est de trois semaines aprés cinq ans de service et dans trois autres, l'ouvrier 
a droit aux vacances payées d'une seniaine. La 1o1 fédCrale oblige les employeurs a 
accorder huit jours fCriCs payCs par an et, a quelques exceptions près, a rCmunérer 
a un taux majoré tout employé tenu de travailler un jour fCriC. Un nombre croissant 
de provinces ont adopté des lois semblables. 

Les réglements provinciaux sur Ic salaire minimum, qui remontent a Ia fin de Ia 
Premiere Guerre mondiale, visaient a protéger les travailleuses contre l'exploitation. 
En 1920, de telles lois existaient déjà dans six provinces. Bien que déjà en vigueur en 
1925 en Colombie-Britannique, les lois sur le salaire minimum pour les travailleurs ne 
furent adoptées dans Ia plupart des provinces qu'au cours des années 1930 et ce n'est 
pas avant Ia fin de Ia premiere moitié des années 1960 qu'elles s'appliquent en Ontario 
et en Nouvelle-Ecosse. Ce n'est qu'après Ia Seconde Guerre mondiale que fut nette-
ment établie Ia responsabilitC du gouvernement fédéral en matière de réglementation 
des conditions de travail dans certaines industries et, en 1965, Ic Code fédéral du 
travail fixait pour Ia premiere fois Ic salaire minimum pour les ouvriers relevant de Ia 
loi fédérale. Ainsi, l'établissement de taux minimums a l'égard des deux sexes dans Ic 
pays tout entier a été l'ceuvre d'un demi-siècle. 

La Colombie-Britannique adopta Ia premiere Ioi sur Ia durée du travail au Canada 
en 1923, modelée sur une convention internationale du travail et restreignant Ic nombre 
des heures tant des travailleurs que des travailleuses, suivie de l'Alberta en 1936, 
puis des autres provinces. Québec commença a établir des règlements stir les salaires et 
Ia durée du travail en élargissant les cadres des conventions collectives en 1934. 

En 1944, l'Ontario adopta Ia premiere une lol sur les congés annuels, suivie de cinq 
autres provinces dans les trois années subséquentes. Le Nouveau-Brunswick, Ia 
Nouvelle-Ecosse et Ic gouvernement fédéral adoptérent des lois analogues au cours 
des annCes 1950. Les premiers réglements sur Ia rémunCration des jours fériCs ont 
été établis en Saskatchewan en 1947. 

Avec l'industrialisation toujours plus poussée au Canada, on a adopté progressive-
ment de nombreuses lois visant a protéger les ouvriers contre les risques du travail. 
Les premieres furent les lois des fabriques, édictées en 1884 et 1885 en Ontario et au 
Québec; vinrent ensuite cinq lois analogues adoptées dans d'autres provinces avant 
1910. Elles ne se liniitaient pas aux restrictions sur l'âge minimum d'emploi et Ia durée 
du travail des femmes et des enfants, mais renfermaient certaines dispositions visant 
la sante et Ia sécurité generate des ouvriers industriels. Refondues et élargies, ces lois 
portent maintenant sur de nombreux aspects de Ia sécurité au travail. Dans certaines 
provinces dIes ont été remplacées par des lois générales sur Ia sécurité industrielle. 
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prés de 40.000 personnes. 

La plupart des provinces ont des lois spéciales visant l'industrie de Ia construction. 
Des spécialistes se chargent de l'inspection des chaudières, des ascenseurs et dautres 
installations mécaniques, électriques, a gaz ou a l'huile. 

Les lois sur Ia reparation des accidents du travail protégent l'ouvrier dans Ia plupart 
des industries contre la perte de salaire par suite d'un accident du travail. Pour avoir 
droit aux indemnités, l'ouvrier doit étre ernployé dans une industrie assujettie a Ia loi 
au moment de l'accident. Dans certaines provinces. toutefois, l'employé ne peut étre 
indemnise pour une incapacité de travail d'une duréc inféricure a un nombre de jours 
déterminé, appelé <période d'attentea. L'indcmnisation peut également lui être refusée 
Si l'accident est dü a une incurie de sa part. Les indemnités pour incapacité de travail 
sont calculées au taux de 75 p. 100 du salaire jusqu'à un maximum fixe par an. Dans 
Ic cas d'invaliditë permanente, l'ouvrier recoit une pension sa vie durant, indépen-
damment des gains futurs. LI n'y a aucune limite aux soins médicaux ni période d'at-
tente. En cas d'accident mortel, les personnes a charge touchent des mensualités 
déterminées. 

Le régime actuel de reparation des accidents du travail remonte a 1914, lorsque 
l'Ontario promulga une loi fondée sur Ic rapport d'un comniissaire spécialement 
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désigné, sir William Meredith, considéré comme upère de Ia legislation en matière 
d'accidents du travail)> au Canada. En vertu de Ia loi, qui reposait sur plusieurs prin-
cipes nouveaux, on enlevait au travailleur accidenté le droit d'actionner son employcur 
pour negligence, mais on lui accordait en retour le droit a l'indemnisation, que l'acci-
dent fUt ou non Ic résultat de sa propre negligence ou de celle de l'employeur. Au lieu 
d'être personnellement tenus responsables des indemnités, les employeurs devenaient 
participants, en vertu d'un régime d'assurance mutuelle obligatoire, a une caisse-
accidents administrée par le gouvernement. Tous les frais d'indemnisation devaient 
être assumes par les employeurs collectivement. Dorénavant les tribunaux n'auraient 
plus a s'occuper des reclamations; les decisions seraient prises par une Commission 
des accidents du travail autonome. Le nouveau système ne tarda pas a se répandre; 
l'Tle-du-Prince-Edouard (1949) et Terre-Neuve (1951) furent les derniêres provinces 
a l'adopter. 

La plupart des provinces ont des lois qui garantissent l'égalitC en matiêre d'emploi, 
interdisant toute distinction injuste pour des motifs de race, de couleur, de religion ou 
d'origine nationale. Ces lois, dont Ia premiere a été adoptée par l'Ontario en 1951, 
s'inspirent de Ia Declaration universel]e des droits de l'homme des Nations Unies. La 
portCc des distinctions injustes en matière d'emploi a eté accrue au cours des der-
nières annCes. Ainsi, dans le Québec, Ia ((distinction injuste> comprend toute distinction 
fondee sur Ic sexe, La Colombie-Britanniquc et l'Ontario interdisent toute distinction 
uniquement a cause de I'ãge. Dans neuf provinces, des lois sur l'égalitC de salaire 
interdisent les distinctions en matière de salaire fondécs uniquement sur Ic sexe. 

Dans toutes les provinces, des lois prévoient Ia formation par l'apprentissage sous 
Ia surveillance du gouvernement. Le programme, institué pour Ia premiere lois en 
Ontario en 1928, n'a guère pris d'ampleur avant les annCes 1940. II coniporte un régime 
de Ia formation sur place alliée a des cours donnés en classe. Le régime, qui vise Ia 
formation d'hommes de métier compétents, se combine parfois avec tes règlements 
sur Ia competence professionnelle en vertu desquels certaines categories d'hommes de 
métier doivent détenir un certificat officiel. Les gouvernements fCdéral et provinciaux 
se partagent le coQt des programmes de formation, sauf au QuCbec, øü le programme 
de formation diffère lCgérement. 

Un régime obligatoire d'assurance-chômage, en vigueur depuis 1941, s'applique 
actuellement aux quatre cinquièmes environ des travailleurs au Canada, autres que 
les travailleurs agricoles. Le régime est finance par des cotisations égales de I'employeur 
et de l'employé, fondées sur Ic salaire hebdomadaire du travailleur, auxquelles vient 
s'ajouter une contribution fédérale. Pour avoir droit aux prestations une personne 
doit avoir verse au prealable le nombre de cotisations requis et doit être prêt et apte 
a travailler, mais incapable de se procurer un emploi approprié. Les prestations, dont 
le montant vane selon les gains de Ia personne assurée, sont versées durant une période 
déterminée par Ic nombre de cotisations, mais cette période ne peut dCpasser un an. 

La loi sur l'assurance-chomage a etC adoptée en 1940, a Ia suite d'une modification 
constitutionnelle, accordant au Parlement fCdéral l'autorité nécessaire. La toi pré-
voyait Ia creation de Ia Commission d'assurance-chomage chargee d'administrer Ic 
programme. Les bureaux de placement publics, qul cxercaient leur activité en vertu 
d'une entente fCdCrale-provinciale datant de 1918, furent remplaces par un Service 
national de placement qui a relevé de Ia Commission d'assurance-chomage jusqu'en 
1965. Au debut de 1966, te Service national de placement est passé au ministére du 
gouvernement chargé des questions relatives a Ia main-d'ceuvre. 

(FRANCIS J. MCKENDY; EVELYN WOOLNER) 
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Toutes lea declarations d'irnpôt sur Ic revenu 
des Canadiens soot dépouillees au Centre des 
donnees fiscales du ministCre du Revenu 
national. Les renseignements tires des dCclara-
lions sont inscrits par perforation sur des 
bandes de papier, controlés, ci reportCs sur 
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Une bobine de ruban magnétique contient lea 

donnCes fiscales de 100.000 Canadiens. 

Les finances publiques 

II y a cent ans, les finances publiques, telles qu'on les connait aujourd'hui, jouaient un 
role relativement peu important. Les gouvernements de l'époque s'intéressaient 
principalement a Ia defense nationale, aux transports et a I'exploitation des ressources 
naturelles. Dc plus, les provinces qui formaient Ia Confederation supportaient une dette 
publique relativemcnt lourde. Les ClCments puissants qui rnotivèrent Ia Confédération 
n'étaient cependartt pas dénucs d'aspects financiers. 

Bien que Ic Canada cut joué le role de ecorbeille a paIn>> de Ia Grande-Bretagne depuis 
environ 1815. I'inauguration d'une politique de libre-&change britannique aprés 1840 
rCduisit fortement Ic marché britannique accessible aux produits canadiens. Les efforts 
faits pour conclure avec les Etats-Unis des accords réciproques visant les produits 
agricoles n'avaient occasionné qu'un rCpit temporaire lorsque les Etats-Unis abrogérent 
Ic traité aprés 1860. En consequence, Ia perte de marches Ctrangers, accornpagnée d'une 
dette publique globale toujours croissante et de Ia menace d'invasion venue du Sud, fit 
comprendre aux Pères de Ia Confédération combien pressant était le besoin dunité 
nationale. us étaient convaincus que cette union mènerait a Ia creation d'une structure 
politique, financière et commerciale beaucoup plus forte. 

Les conditions financières de Ia Confédération 
Aux termes de l'Acte de I'Amérique du Nord britannique et des dispositions prises 
dans Ia suite, Ie gouvernement fCdCral Ctait tenu dc faire des versements annuels aux 
provinces sous forme d'allocations destinées au gouvernement et a Ia legislature, 
d'allocations par habitant, d'autres subventions spCciales Ct des allocations relatives a 
I'intCrét sur Ia dette. A tous les paliers, les gouvernements obtenaient des pouvoirs 
financiers jugCs appropriés et suffisants pour remplir leurs fonctions respectives. 

Le gouvernement fédCral Ctait chargé de certaines responsabilitCs, telles Ia defense, Ia 
réglementation du commerce, Ia frappe de Ia monnaie, le régime monétaire, le système 
bancaire, l'administration du droit criminel, les postes et tClCgraphes, les chemins de fer 
et canaux. Aux provinces revenaient des fonctions alors relativement peu onéreuses, 
telles que I'instruction publique, le bien-ètre, l'administration de Ia justice et d'autres 
questions d'intérêt regional. Les quatres provinces obtinrent Ia régie des terres publiques 
et Ic pouvoir de lCgifCrer en matière de propriCtC et de droits civils. 

Voir pages 2647 icLe régime fédéral de gouvernement du Canadaa. 
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L'impôt direct était mal vu. Aucun des gouvernements provinciaux n'avait recours 
a ce genre de taxation et seules quelques municipalités de I'Ontario s'en servaient. 
L'opinion de tous était que l'impôt direct n'avait pas de valeur éconornique et qu'il 
permettrait de frauder le fisc sur une haute échelle, qu'il nuirait a l'esprit d'initiative des 
particuliers Ct des sociétés et que, tout probablement, ii découragerait linixnigration. 
Etant donné que les principales sources de revenus étaient confiées au gouvernement 
fédéral, it n'existait que deux autres moyens d'assurer des sources de revenus suffisantes 
aux provinces, soit Jeur ceder le droit de lever certains impôts indirects, ou bien créer un 
régime de subventions fédérales. Les Pères de Ia Confédération optèrent apparemnient 
pour ce second choix afin d'assurer Ia suprématie du gouvernement fédéral en matière 
fiscale. Les subventions de l'Etat ne tardérent donc pas a devenir une importante source 
de revenus provinciaux. 

Reclamations de ((meulleures conditions) 
En 1887, et de nouveau en 1902, les premiers ministres des provinces tinrent des 
reunions réclamant une augmentation des subventions fédérales aux provinces. Au 
debut du siècle, les provinces insistèrent, avec encore plus d'ardeur, sur de meilleures 
conditions pour Icurs subventions. En 1906, sir Wilfrid Laurier convoqua une con-
férence des premiers ministres afin de remanier le régime fédéral des subventions. Les 
revisions effectuées en 1907 accordérent des transferts considérablement accrus aux 
provinces. D'autres'augmentations suivirent en 1912. 

Pendant Ia Premiere Guerre mondiale, on cessa presque complètement de réclamer 
des subventions plus fortes, mais des Ia fin des hostilités, les gouvernements provinciaux 
se remirent a insister pour obtenir des augmentations. Presque tout le Canada avait 
réussi a surmonter Ia crise économique qui suivit Ia guerre, mais les provinces Maritimes 
continuCrent toutefois a éprouver certaines difficultés qui ranimèrent chez cues Ia 
conviction que Ia Confédération n'avait pas été a leur avantage. Un mouvement de 
revendication des droits des Maritimesa fut mis en brante en vue toujours 
d'obtenir de meilleures conditions. Le gouvernement fédérat forma Ia Commission 
Duncan en 1926 pour enquêter sur les griefs de ces provinces et leurs difficultés écono-
miques. En 1927, le gouvernement fédéral réduisait jusq u'à 20 p.  100 les taux de certains 
tarifs ferroviaires en vertu de Ia Ioi sur les taux de transport des marchandises dans les 
provinces Maritimes, et remboursait les chemins de fer en consequence. La Commission 
Duncan proposa aussi une enquëte spéciale approfondie sur les problCmes financiers 
des provinces Maritimes. La Commission White, nommée en 1934, recommanda une 
nouvelle augmentation des subventions. Ces recommandations furent agreées et devin-
rent partie intégrantc du régime fédéral des subventions non conditionnelles. 

Relations fédérales-provinciales 
Le partage des charges financières est un des plus importants problèmes a Ia base des 
relations fCdCrales-provinciates. La Conference de décembrc 1936 entre le Dominion Ct 
les provinces a marqué le debut d'une série de ces conferences qui traitaicnt, pour Ia 
plupart, de considerations financières. En 1936, les provinces des Prairies souffraicnt de 
sécheresse; le gouvernement de I'Alberta ne put acquitter qu'une partie de ses crCances; 
les gouvernements de Ia Saskatchewan et du Manitoba laissèrent entendre clairement 
a la Conference de 1936, qu'à défaut d'assistance, its seraient obliges d'agir de même. 
En consequence, Ia Banque du Canada fut priée d'entreprendre une étude de Ia situation 
financière dans les provinces des Prairies. La Banque recommanda une enquéte a 
l'ègard de Ia capacite financiCre et des fonct ions des gouvernements du Canada, a tous 
les paliers, signalant que le fardeau de l'assistance publique était trop lourd pour tes 
gouvernements provinciaux et municipaux. 
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Comme résultat immédiat, une Commission royale sur les relations fédérales 
provinciales, communément appeléc Commission Rowell-Sirois, fut nommée en aoüt 
1937. ElIe recorurnandait d'importantes modifications financiêres: 10  Ia competence 
exclusive du fCdéral en matiêre d'impôt sur Ic revenu, d'impOt sur les sociétCs, et de 
droits de succession; 2° I'acceptation par le gouvernement fCdéral de I'obligation de 
venir en aide a bus les chômeurs aptes au travail; 3°  Ia prise en charge par le gouverne-
ment d'Otiawa des frais nets du service de Ia dette provinciale; 

40  le versement par le 
gouverncment fCdCral de subventions de pérequation nationale qui permettrait a 
chaque gouvernement provincial d'assurer les services ordinaires sans avoir a exiger 
des taux d'impôt au-dessus de Ia rnoyenne. 

Une autre conference fCdérale-provinciale fut convoquée en janvier 1941 afin 
d'etudier le rapport de Ia Commission Rowell-Sirois, mais les nCgociations furent 
rompues des Ia seconde journCe en raison de Ia violente opposition des premiers 
ministres de l'Ontario, de Ia Colonibie-Britannique et de l'AIberta. 

Instau ration de Ia location des domaines fiscaux 
Plus Lard, en 1941, le gouvernenlent fCdCral proposait, comme mesure de temps de 
guerre, que les gouvernements provinciaux et municipaux suspendent, pour Ia durée de 
Ia Seconde Guerre mondiale, Ia perception des impôts sur le revenu et sur les societCs, 
le gouvernement devant leur renihourser les montants soit scion les revenus provenant 
dc ces sources pour chacune des provinces a I'cgard de l'année 1940. ou Ic montant du 
service de Ia dette nette de Ia province, moms Ia perception des droits de succession pour 
Ia niéme année. Au printemps de 1942, des accords Ctaient négociés et une Ioi accordait 
au gouvernement fédéral toute liberté dans Ic domaine des irnpôts sur Ic revenu et sur 
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les sociétés. Ottawa ne tarda pas a faire fructifier ces sources de revenus de facon 
considerable et a les utiliser cornrne moyen d'aider au financement de l'eIfort de guerre 
et a Ia lutte contre I'inflation. Bien que cet accord fiscal de temps de guerre alt etC 
adoptC comme mesure temporaire, ii n'en fut pas moms Ic premier d'une suite d'accords 
fiscaux qul sont toujours en vigueur, quoique les terrnes de ces contrats quinquennaux 
aient été considérablement revises au cours des années. 

La deuxième conference importante sur les problèmes fiscaux eut lieu en 1945 Iorsque 
le gouvernement d'Ottawa chercha a obtenir le règlement d'un certain nombre de pro-
blémes d'avant-guerre portant sur les finances et Ia constitution. Au debut. on insista sur 
Ic maintien d'un niveau d'emploi et de revenu élevC autant que stable. Le gouvernement 
central proposait que les provinces se retirent du champ de l'impôt sur Ic revenu 
personnel, de I'impôt sur les sociétCs et des droits successoraux en retour, on Idur 
accorderait des subventions annuelles qui ne tomberaient pas au-dessous d'un mini-
mum garanti et qui monteraicnt proportionnellenient a l'augmentation dc Ia population 
et du Produit national brut par habitant. Le gouvernement fCdCral proposait aussi une 
forte expansion du programme de misc en valeur des ressources naturelles Ct de leur 
conservation, un accroissement des travaux publics, et une augmentation considerable de 
I'aide fédCrale aux projets de construction des gouvernements provinciaux. Les projets 
de sCcuritC sociale, lances par Ottawa, ont Cté très vastes. En 1945, les allocations 
familiales étaient déjà en vigueur et Ic gouvernement d'Ottawa proposait daugmenter 
sensiblentent l'assistance-vieillesse, de faire des contributions assez gCnércuses aux 
regimes d'assurance-santC administrCs par les provinces et de fournir des préts a des 
taux d'intCrét relativement bas en vue de construire des hôpitaux et de procurer une 
assistance financière aux chOmeurs aptes au travail. Les gouvernements provinciaux 
CtudiCrent ces propositions et prCsentérent leurs contrepropositions. On s'est rendu 
compte qu'une profonde divergence de vues existait entre Ic gouvernement d'Ottawa 
et celui des provinces et que cette situation empecherait d'en venir a une entente a ce 
moment-là. Le budget du gouvernement fCdCral prCsentC en juin 1946 comprenait des 
propositions d'accords fiscaux auxquels pouvaient participer chacune des provinces, 
et finalement des accords furent conclus avec tous les gouvernements provinciaux. 

Depuis 1945, les accords sur Ia location de domaines fiscaux ont etC renCgociCs tous 
les cinq ans. Au cours des vingt dernières années, les nCgociations sont devenues de plus 
en plus complexes. Dc nouveaux elements sont entrCs en ligne de compte Ct les etudes 
Cconomiques qui prCcCdent chacun des accords sont beaucoup plus Ctendues en raison 
de Ia reconnaissance grandissante et de l'acceptation du fait que l'activitC financiCre de 
tous les gouvernements du Canada constitue une question d'intCrét ntutuel et de 
cooperation en vue d'un progrCs general. Un bref exposé du dernier accord conclu 
donne une idée des changements survenus depuis 1945. 

Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement 
fédéral et les provinces. 1962-1 967 
Les arrangements fiscaux entre Ic gouvernement fCdéral et les provinces, entrés en 
vigueur Ic 1e1  avril 1962, different considCrablenient des accords quinquennaux 
antérieurs. Le système des docations liscalesa, qui remontait a 1942, a etC abandonnC. 
Le gouvernement fCdCral s'cst partiellement retire du domaine de limpôt sur Ic revenu 
des particuliers. Le montant du retrait reprCsentait 16 p.  100 de I'impôt fCdCral en 1962 
et, en vertu des arrangements conclus, il devait augmenter en pourcentage d'un point 
supplementaire toils les ansjusqu'à 1966, annCe oii l'impôt fCdCral sur Ic revenu serait 
réduit de 20 p.  100. En avril 1964, ala suite de la conference fCdérale-provinciale,la loi 
a Cté modifiCe de facon a augmenter de deux points Ic pourcentage du dCgrCvement 
provincial en 1965 et de nouveau en 1966. 
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Les provinces ne sont pas limitées aux taux de retrait de l'impôt sur le revenu et deux 
provinces, Ic Manitoba Ct Ia Saskatchewan, ont, durant les années fiscales 1962, 1963 et 
1964, prélevé un impôt sur le revenu des particuliers a un taux dont le pourcentage était 
dc six points supérieur au taux de retrait fédéral. En 1965 toutefois, le Manitoba a 
réduit son taux de différentiel a 5 p. 100 et Ia Saskatchewan a efi'ectué une reduction 
semblable pour I'annéc 1966. 

L.e gouvernement fCdCral perçoit gratuiternent, pour toutes les provinces qui ont 
signC un accord de perception de I'impot, Ic montant du retrait lCdCral et tout pour -
centage supplémentaire de I'irnpôt federal que les provinces désirent imposer. Toutes 
les provinces, sauf Ic QuCbec, ont conclu des accords avec Ic gouvernenient fédéral pour 
Ia perception de I'impôt sur le revenu des particuliers. 

En vertu des accords fiscaux fédCraux-provinciaux pour les annCes 1962 a 1966, Ic 
gouvernement fédéral a accordé a toutes les provinces un dégrévement de 9 p. 100 sur 
l'impôt fCdéral visant les sociétCs. Sur demande, Ic gouvernement fédéral percoit, au 
nom d'une province, ce pourcentage, ou tout autre pourcentage supplémentaire, a titre 
d'impôt provincial. Six provinces ont fixé leur irnpôt sur les sociétés au taux de base de 
9 p. 100, et quatre autres ont adoptC des taux plus élevés. Le Québec et I'Ontario sont 
les deux seules provinces qui continuent a administrer leurs propres impOts sur Ic 
revenu des sociétCs. 

Depuis 1947, I'Ontario et Ic Québec ont continue a imposer leurs propres droits 
successoraux et Ic gouvernement fédCral a accordC un dCgrCvemcnt afin d'Cviter une 
double imposition; le Itr avril 1963. Ia Colonthie-Britannique recomrnençait a imposer 
ses propres droits successoraux. 

Aux termes de l'accord visant 1962 a 1966, chaque province devait recevoir Sop. 100 
de l'impôt fédCral sur les successions prélevC chez die. Lors de Ia conference fédCrale-
provincialc de novembre 1963, Ia part des provinces fut portCe a 75 p. 100. En vertu de 
cet accord quinquennal, les dispositions de pérCquation des revenus provinclaux ont 
Cté Ctendues de facon a inclure 50 p. 100 des recettes que les provinces doivent a leurs 
ressources naturelles. Une clause de stabilisation permet a nouveau d'Ctablir un point 
minimum que iie peuvent dCpasser les paiements. 

Les allocations de redrcssement aux provinces de l'Atlantique, inaugurCcs en 1958 
sont maintenues pour cette pCriode de cinq ans, au niveau accru de $35,000,000 par 
annCe, soit $10,500,000 a chacune des provinces de Terre-Neuve, de Ia Nouvelle-
Ecosse et du Nouveau-Brunswick, et $3,500,000 a l'tIe-du-Prince-Edouard. 

Les provinces continuent également a recevoir une part de I'impôt fCdCral sur le 
revenu percu de sociCtés dont l'entreprise principale est Ia distribution parmi Ic public 
de l'Cnergie Clectrique, du gaz ou de Ia vapeur ou leur production aux fins de Ia dis-
tribution. 

Les relations provinciales-municipales 

On a accordé beaucoup d'attention aux rapports financiers entre le gouvernement 
fédCral et les provinces, mais il ne faut pas negliger Ia troisiCme partie du régime gou-
vernemental du Canada. Les gouvernements municipaux canadiens relèvent des 
gouvernements provinciaux. Le cont role admi n st ratif d'un gouvernement provincial 
s'exerce principalement par l'entremise des ministéres des Affaires municipales des 
provinces. Ce contrOle est particuliérement marquC en cc qui concerne les finances. Les 
gouvernements municipaux doivent obtenir I 'autorisation du mi n istére des Affaires 
municipales ou autre organisme provincial avant de s'engager dans des emprunts a long 
terme et dans des dCboursCs de capitaux. La réorganisation des regimes de gouverne-
ment municipal reléve aussi du contrOle du gouvernement provincial. 
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Tout examen des finances publiques au Canada doit tenir compte du point ou les 
services municipaux proviennent directement des gouvernements provinclaux. Dc 
grandes étendues du Canada ne sont pas constituées en rnunicipalités. Toutefois, 
quoique Ia population par niille carré puisse être peu nombreuse, certains services 
locaux, tels qu'écoles, salubritd et enlèvement des ordures, police et protection contre 
les incendies, doivent We assures. Lorqu'il n'existe pas d'organisation municipale, Ia 
provision de ces services est défrayec par Ic gouvernement provincial. Cet état de 
choses crCe de nombreux problémes d'ordre administratif, politique et financier. 

Au cours des années récentes, les gouvernements provinciaux ont poursuivi plusieurs 
etudes portant sur Ia structure des gouvernements locaux ct sur les relations financiCres 
provinciales-municipales. Quelques-unes de ces etudes ont donnC lieu a des changemcnts 
considérables dans la nature de l'organisation niunicipale et dans les conventions 
financières entre provinces et municipalités. Les propositions les plus controversées 
sont peut-être celles soumises a Ia legislature de Ia province du Nouveau-Brunswick en 
1966. Le gouvernement de cette province a songé sCrieusement a assumer les responsa-
bilités actuellement confiées aux municipalités en ce qui concerne l'enseignement, le 
bien-être social, l'administration de Ia justice, l'hygiène publique, l'évaluation des 
propriétes et Ia perception des impôts. Les raisons motivant les recommandations 
étudiées au Nouveau-Brunswick visaient, en rCalité, a assurer les services essentiels 
selon certaines normes, a toutes les parties de Ia province, sans tenir compte des moycns 
du contribuable municipal. 11 va de soi que le projet soulCve bien des questions sur les 
avantages ou les désavantages de centraliser les services publics, et des considerations 
financièrcs connexes. 

Transferts intergouvernementaux 
Faute d'espace ii est impossible de presenter un expose dCtailtC des vastcs montants 
compris dans les virenients de fonds entre les gouvernements et la croissance accClCrCc de 
ces operations au cours des dernières années. Les rapports des diverses conferences 
fournissent des renseignements abondants. Toutes les donnCes statistiques soumises aux 
conferences ne font que souligner l'accroissement marquC des reccttcs et des dépenses 
publiques ainsi que le mouvement de fonds du gouvernernent fédCral aux provinces et 
des provinces aux gouvernements municipaux. Les tableaux qui figurent a Ia fin des 
presents commentaires donnent une We de l'importance grandissante des finances 
publiques, des relations intergouvernementales, et témoignent des repercussions de 
l'activitC financière publique sur l'économie nationale. 

Quelques chiffres au hasard feront ressortir ce dernicr point. Au cours de 1952, les 
dépenses nettes globales de tous les gouvernements au Canada atteignaient environ 
6,300 millions de dollars, Ct avaient augmente a 12,700 millions en 1962, soit $436 par 
habitant en 1952 et $685 en 1962. En pourcentage du revenu personnel, Ic chiftre des 
dCpenses de 1952 reprCsente un peu plus de 36 p.  100. Par contre, le chiffre de 1962 
s'Clève a un peu plus de 41 p. 100 du revenu personnel. 

En 1962, Ic gouvernement fédCral a verse plus d'un milliard aux gouvernements 
provinciaux et municipaux sous forme de subventions conditionnelles et non condi-
tionnelles en plus des paiements en vertu des accords federaux-provinciaux relatifs au 
partage d'impOts. Au cours de Ia méme année, les provinces ont verse aux gouverne-
ments municipaux des subventions conditionnelles et non conditionnelles dCpassant le 
milliard. Avant 1952, le phenornène du mouvement de I'assistance financiCrc d'Ottawa 
aux provinces et des provinces aux municipalites est devenu frappant, depuis Ies 
avances niinimes des annécs qui ont précédé Ia Seconde Guerre mondiale jusqu'aux 
inontants considérables d'aujourd'hui. Les tableaux suivants indiquent les details de 
ces operations pour l'année financière terminée Ic 31 mars 1964. 
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Paiements fédéraux aux provinces, territoires at municipalités, 
année financière close Ia 31 mars 1964 

Affectation 	 Total 

miIllsrs 
de dollars 

Gouvernements provincisux at torritorisux 
Accords fiscaux fédéraus-provincisux ...................................................... 182.329 
Pert do limpôt curie revenu des services d'électricité ....................................... 9.868 
Subventions.......................................................................... ... 66.526 

Total partial ......................................................................... 258,722 

Subventions d'appoint at do participation 
Transports 

Routes 
Route transcanadienno .............................................................. 39.240 
Routes daccés aux ressources ....................................................... 8,132 
Caisse des passages a niveau ........................................................ 4,560 
Autree.............................................................................. 265 

Eeu................................................................................. 8 
Autres ............................................................................... - 

Total, transports ................................................................. 52,205 

Sante 
Acsurence-hospitalisation at services diagnostiques ..................................... 392.244 
Construction dhôpitaux ............................................................... 22.300 
Subventions a 'hygiene on général 
Hygiene publique an génCral ......................................................... 10,064 
Lutte antituberculeuse ............................................................... 3,061 
Hygiene mentale.................................................................... 8.331 
Formation professionnelle ........................................................... 1 .743 
Lutte anticancéreuse.................. .............................................. 2.810 
Recherches d'ordre sanitaire ......................................................... 1.579 
Réadaptstion médicale et enlants infirmes ............................................ 1 .725 
Hygiene maternelle at infantile ....................................................... 1.204 

Autres............................................................................... 603 

Total, sante ....................................................................... 445.864 

Bian-etre sociil 
Assistance-vleillesse ................................................................. 39 .208 
Allocations aux aveugles.............................................................. 
Allocations aux invalides .............................................................. 

4.988 
20.207 

Assistance-chômage ................................................................. 
Autres............................................................................... 

107.371 
819 

Total. bi.n-Ctr. social ............................................................ 172593 

On introduit une bande dans un ordinateur at' 
Saskatchewan Wheat Pool. 

- 
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Pavage do la rampe daccês 
au Garden City SkVHar a 

St. (;ithdrlr1c 	O:t 
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Paiements fédéraux aux provinces, territoires at municipalités, 
année financiers close Is 31 mars 1964 (suite) 

Affectation Total 

milliers 
Gouvernements provinciaux et territoriaux 	(suite) de dollars 

Subventions dappoint et de participation (suite) 
Services récréatils et culturels 

Aménagement de terrains do camping at do pique-nique................................ 266 
Sante et sport amateur ............................................................... 249 
Autres............................................................................... 19 

Total, sarvices récréatifs et culturels ......................................... .. 534 

Enseignomont 
Formation professionnelle et technique 

Aide en capital aux écoles do métier ................................................. 102,038 
Ecoles secondaires do formation..................................................... 2.765 
Formation de techniciens ........................................................... 7,064 
Métiers et autro formation professionnelle............................................ 10,288 
Apprentissago ...................................................................... 2,335 
Aideaux élèves .................................................................... 316 
Formation des sans-travail.......................................................... 10,492 
Formation des inval ides............................................................. 605 
Autres............................................................................. 529 

Citoyennoté et cours do langue destinés aux immigrants................................ 210 
Autres............................................................................... 219 

Total. ensaignement ............................................................. 136,861 

Ressources naturelles 
Pche at chasse 

Enregistrement de piégeage ......................................................... 170 
Construction de navires do péche ................................................... 500 

Foréts 
Inventaires forestiers, reboisement, protection contro lea incendies et aménagement do 
chemins daccOs aux for6ts ........................................................ 7.910 

Lutte contre Ia tordeuse des bourgeons d'épinette .................................... 138 
Amelioration des peuplements...................................................... 91 

Terres: Etablissement at Agriculture 
Aide, chaux agricole .......................................... ..................... 1 .596 
Cercles4-H ........................................................................ 145 
Transport du fourrage, de l'équipement et des bestiaux............................... 41 
Accords cur Is main-duvre egricolo ................................................ 94 
Remise on valeur 01 aménagoment des terres agricoles ................................ 3.412 
Assurance-récolte .................................................................. 429 
Autres............................................................................. 442 

Autres............................................................................... 7.638 
Total, ressourcas naturalleg ..................................................... 22.606 



.---- 	---. 	 - 
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a st sittutttii 1I.tttiq11c sLir Ia riviere Saskaiclictan-Sud, quant aux trans-
ports fcrroviaires, ucriens, routiers eL !luviaux, a ville dc Saskatoon est appeIc Ia 
Ville-Pivol. Centre d'une vaste region aricoIe et industrielle. Ia yule prend son nom 

d'un mot cri qui désigne une baie comestible. 

Paiements fédéraux aux provinces, territoires et municipalités, 
année financière close Ia 31 mars 1964 (fin) 

Affectation Total 

milliers 
Gouvernements provincieux at terrltoriaux 	(fin) de dollars 

Subventlons dappoint at da participation 	(fin) 
Autres 

Protection civile..................................................................... 4, 424  
Projets des travaux municipeux d'hiver ................................................. 26.644 
Subventions aux conseils de recherches............................................... 188 
Autres............................................................................... 870  

Total. sutree ........................... 	.......................................... 32,126 
Total, aubventlona d'appoint at de participation ............................... 882.589 
Total, paiements eux provinces at 5UX territoire 	............................. 1 .121 .311 

Municipalités 
Subventions an remplacement d'impOts a l'égard des popriétés fédérales .................. 31 .920 
Subventions spéciales .................................................................. 1 .899 

Sobvontions dappoint at de participation 
Transports 
Air................................................................................ 232 
Route............................................................................. 4,351 
Eau............................................................................... 78  

Sante................................................................................. 7.900 
Ecoles d'administration locale.......................................................... 1 .977 
Eli mination 	des 	taudis ................................................................. 3,840 
Autres................................................................................. - 

Total, 	psiements aux municipalités ............................................ 52,197 
Total gCnCral, palemants aux provinces, 

territoires at municipelitC, .................................................... 1 .173.808 
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Subventions versées par les provinces aux municipaIits, 
année financiêre close le 31 mars 1964 

Affectation 	 Total 

mill jers 
do dollars 

Subventions non conditionnelles 
Revenus partagés ........................................................................ 1 .503 
Subventions ............................................................................. 73.693 
Subventions en remplacoment d'impãts a légard des propriétés du gouvernement provincial 4.030 

Total, ,ubventjong non conditionnelles .............................................. 79.226 

Subventions d'appolnt et de participation (conditionnelles) 
Protection do Ia personne et de Ia propriété 

Correction ............................................................................. 47 
Police ................................................................................. 623 
Autres—Protection contre los incendies .................................................. 1 .300 

Autres ............................................................................... 484 

Transports et communications 
Voirie et ponts ......................................................................... 112.822 

Sante et bien-atre social 
Hygiene publique ...................................................................... 11 .756 
Services médicaux, dentaires et connexes ................................................ 158 
Soins hospital jers ...................................................................... 1 .498 
Aide aux vieillards 	(foyers) .............................................................. 8.123 
Aide aux chémeurs aptes et maples ..................................................... 60.844 
Bien-étre do l'enfance .................................................................. 5.075 
Autres ................................................................................. 314 

Services récréatif S et culturels 
Parcs, ploges et autres Ileux do récréation ................................................ 520 
Autres ................................................................................. 644 

Enseignement 
Ecoles d'adminiatration locale ........................................................... 767,476 

Ressources naturelles et industries primaires 
Terres: Etablissement et Agriculture ..................................................... 1.941 
Autres ................................................................................. 1 .606 

Organisation et développement des gouvernements municipaux ............................. 1 .172 

Autres dépenses 
Protection 	civile ..... 	 ................... ......... ...................................... 2,556 
Projets detravaux d'hiver ............................................................... 43,783 
Autres ................................................................................. 5.482 
Total, subventions d'appoint at de partIcipation .................................... 1.028,224 
Total, paiementsaux municipalités ................................................. 1,107.450 

Ces transferts intergouvernernentaux ont fortement influé sur l'évolution des finances 
publiques. Les montants virés représentent une proportion élevée du revenu total des 
gouvernements provinciaux et municipaux. Cent ans après Ia Confédération, les 
relations financiêres entre le gouvernernent fédéral, les provinces et les niunicipalités 
constituent un problème aussi compliqué qu'ardu. En vertu des termes actucts de I'Acte 
de I'Arnérique du Nord britannique, on pretend que les sources de revenu accessibles 
aux gouvernenlents provinciaux et municipaux ne sufilsent pas a produire les fonds 
nécessaires aux services dont ces gouvernements sont respectivement responsables. 
Deux recommandations sont souvent mises de l'avant: 10  reviser Ia responsabilité des 
services, et 2° redistribuer les sources de revenu de facon a mieux équilibrer Ia responsa-
bilité des services et les occasions de revenus, réduisant ainsi considérablement l'aide 
intergouvernementale. 

Le probléme des relations entre le gouvernement fédéral et les provinces a su éveiller 
beaucoup d'intérët, mais des problèmes identiques se présentent dans le domaine des 
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relations provinciales-municipales, et lon a fait a leur sujet Ia méme proposition, 
c'est-ã-dire égaliser les occasions de revenu et les responsabilites des services. On a 
laissé entendre que l'impOt foncier Ct les autres sources de revenu ne peuvent produire 
suffisamment de recettes pour acquitter le coQt des services qui relvent, selon Ia 
coutume, du gouvernement local. En consequence, on exige des gouvernernents 
supëricurs, les fonds pour combler les lacunes sous forme d'aide conditionnelle ou non 
conditionnelle. Cette opinion a, toutefois, etC contestée pour deux raisons majeures. 
Tout d'abord, on a prCtendu que les taux de I'impôt foncier pourraicnt en consequence 
être haussés de facon marquee. En second lieu, Ia situation actuelle tend a crCer un mau-
vais genre de gouvernernent. La seconde thCorie repose sur Ia prCmisse que tout gou-
vernement devrait assumer Ia responsabilitC politique et financière de lever les revenus 
dont il a besoin pour payer les services qu'il fournit et dont II revendique le credit. Ceux 
qui appuient cette dernière allegation affirment que l'Ctendue de l'aide financière accor-
dee aux gouvernements municipaux par les gouvernements d'un niveau supéricur est 
de nature a encourager les municipalités a faire des dCpenses excessives et qu'elle crée 
souvent chcz le contribuable un sentiment d'injustice cause par le fardeau d'inipOts que 
leur infligent les gouvernements supCrieurs. Tout le probléme semble tenir a ce que les 
attributions de fonctions ont dépassC les limites politiques tandis que l'autorisation de 
ces attributions est liCe par Ia loi aux services municipaux traditionnels. 

Aperçu rétrospectif 
Si l'on acceptc quc I'activitc gouvernementaic répond aux dCsirs du public au scm 
d'une sociCtC democratique, un examen des operations financiCres des gouvernements 
au Canada indique qu'on souhaite voir le gouvernement participer d'unc facon toujours 
plus marquee aux affaires courantes. L'examen met a jour une augmentation notable 
des recettes, des dCpenses et des dettes publiques. Un simple coup d'il sur les affecta-
tions des dépenses rCvCle des hausses marquees dans Ic bien-étre social, l'instruction et 
les transports, sans oublier une augmentation alarmante de Ia dette publique. Un 
examen des données statistiques découvre d'importants changements dans les relations 
financiCres des gouvernements du Canada. Des questions relatives aux deniers publics 
se retrouvent dans tous les aspects de Ia vie socio-économique du Canada. Lorsque l'on 
pane des finances publiques, on discute done en rCalité de Ia dCmocratie canadienne. 

La ConfCdCration ne comptait au debut que quatre provinces, Ia Nouvelle-Ecosse, le 
Nouveau-Brunswick, Ic Québec et l'Ontario. Une étude des dispositions de l'Acte de 
l'Amerique du Nord britannique relatives aux pouvoirs et aux responsahilités d'ordre 
financier et les montants dus par le gouvernement federal a ces provinces, laisse voir 
combien les affaires de l'Etat ont change au cours des ans, tant en envergure qu'en 
complexité. 

Au debut, les finances publiques dans le sens modernejouaient un role d'importance 
minime. Le gouvernement fCdCral s'occupait avant tout des transports, de l'exploitation 
des ressources. de Ia defense et de Ia dette publique. La majeure partie des revenus 
provenait de l'accise et des droits douaniers sur l'importation. En 1867, le bilan du 
gouvernement fCdCral se résumait comme il suit: 

Pour Ic voyageur Canadien 
Ies douanesi ne rcprésentent 

qu'un arrt au retour: malt 
pour te pays entier, depuis ses 
debuts, les douancs rapporteni 
unc irnportantc proportion dii 

revenu national. 
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Recettes et dépenses budgetaires du gouvernement fédéral, 1867 

millions de dollars 
Flecettes 

Droits daccise ............................................... 3.0 
Droits de douane (importation) ............................... 8.6 
Bénéfices d'jnvestissement ................................... 2.1 

Dépenses 
Drrfense..................................................... .8 
Bren-ètre social.............................................. .3 
Tnsports at communications ................................ 1.8 
Exploitation des ressources................................... 1.5 

rvice de Is 	dette ........................................... 4. 1 
V.rsements aux gouvernements provinciaux................... 2.6 
A.tres ....................................................... 2.6 

En 1966, les sources de revenu du gouvernement du Canada semblent beaucoup plus 
nombreuses et tout d'origine not.lhlement plus vark'e. En outre. Ia ganimc des services 
s'eSt forteiiient rcpandiie idle quc I'indiqiic Ic tahIeiu stJi\allt. 

Estimation des recettes et dépenses. année financière close Ic 31 mars 1966 

millions de dollars 
Recettes' 

npôt sur Is revenu des particuliers............................ 2,150.0 
Irrrpôt sur Is revenu des sociétés .............................. 1 .610.0 
I 01 pot 5u1 let biens transmis par décès ......................... 106.8 
InrpOt sur Is revenu des non-residents ......................... 170.0 
Trxe de vente générale ....................................... 1 ,385.0 
(S ott d'accise et taxes spéciales d accise ...................... 734.0 
Drits de douane. 	. ........................................... 676.0 
Atres recettes ............................................... 845.4 

Total, recettes' ......................................... 7,677.2 

ID é p en see' 
Dilense nationale St aide mutuelle ............................ 1,578.7 
Pnsjons aux anciens combattants............................ 367.4 
Sole 	et hygiene ............................................. 604.9 
Borr-étre social.............................................. 938.5 
Foseignement ............................................... 298.2 
Trrnspoits et communications................................. 578.9 
H'ssources naturelles at industries primaires.................... 427.7 
S ,, rvice 	de 	Ia dette ........................................... 1.101.1 
Versernents sue provinces et aux municipalités ................. 409.5 
Autresdépenses ............................................. 1,698.9 

Total. dépenses ........................................ 8,003.8 

Estimation des recettes (page 121, documents budgCtaires 1966-1967). 	'Estimation des 
depenses (fondée sur l'état dëtaillé des depenses par affectation telle quo proposCc dans les previsions 
budgetaires et let credits supplementaircs do 1966). 'Le total des dépenses et Ic total d'autres 
recettes comprenncnt une estinlation des reccues Ct dépenses dti Conseil national de recherches et 
de la SoclCtC Radio-Canada ($4,200,000), soustraite lors de I'Ctablissement des previsions 
is idgetaires. 

L'historique des finances provinciales se rattache étroitement aux finances munici-
i.des. Des chiffres significatifs remontent a 1910 environ, oü les recettes des provinces 
ittcignaient quelque 44 millions de dollars, et celles des gouvernements municipaux 
00 millions de dollars environ. En 1910, et apparemment pendant plusieurs des 

années antérieures, Ia somme globale des recettes provinciales et municipales dépassait 
Ic total des recettes fédérales. La Premiere Guerre mondiale renversa cette proportion 
et depuis lors, les recettes du gouvernement fédéral ont plus qu'CgalC celles des provinces 
et des municipalités ensenible. 

1G. A. \..\GDIN) 
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Le laboratoire nucléaire d'Aw,nic Energy of Cwim/u Lid, a Chalk River. Lcs reaeteurs 
de recherches nucléuires et d'autres installations dc recherches importantes en physique, 
chimie, biologic, genie et metallurgic aident au dCveloppement de l'Cnergie nuclCaire. 

Le laboratoire est situC sur l'Outaouais a 130 mules en amont d'Ottawa. 

Recherches scientifiques et industrieltes 
La vaste superficie du Canada et sa faible population expliquent ses deux principaux 
problèmes a longue échéance, soit les transports et les communications. Pour résoudre 
ces problèmes, Ic Canada a maintenant les deux plus grands réseaux de chemin de fer 
du monde et Ic réseau de télévision le plus étendu, cc dernier est bilingue et comprend 
sept fuseaux horaires. Au debut du siècle, dans un contexte de fermes, de poissons 
et de fourrures, le canot d'écorce était encore trés en usage (on n'en a jamais améliorC 
Ic dessin); Ct Ic Canada est maintenant un des principaux pays exportateurs de petits 
avions destinCs au vol en arrière-pays. 

C'est une fuse au défi difficile a relever; aucune autre nation n'a tenté d'établir un 
système industriel avancé dans un pays a Ia fois aussi vaste et aussi peu peuplé. Son 
expansion en a Cté quelque peu ralentie. Le niveau atteint par les industries secondaires 
du Canada a Ia fin de Ia Seconde Guerre mondiale était a peu prés celui des Etats-Unis 
et de Ia Grande-Bretagne a Ia fin de Ia Premiere Guerre mondiale. Depuis lors, l'écart 
diminue peu a peu. II nous faut maintenant rejoindre ces pays et ne plus nous laisser 
distancer. A Ia fin de Ia Seconde Guerre mondiale, on Se rendait déjà compte que Ia 
recherche scientifique était Ia nouvelle voie d'expansion. Le Canada ne pouvait plus 
simplernent vendre Ic produit de ses immenses ressources naturelles dans leur forme 
Ia plus primitive. II devait recourir a Ia technologie pour valoriser ses biens. 

305 



Bourses d'étude du Conseil national de recherches 
II y a cinquante ans. le Canada comptait entièrement sur les Etats-Unis, Ia Grande-
Bretagne et I'Europe pour l'éducation post-universitaire. On faisait rarement des 
travaux de recherche dans les universités canadiennes. Le Conseil national de recherches 
a donc institué, en 1917, un programme de bourses d'étude pour les diplômés d'uni-
versité et un programme de subventions a La recherche accordées aux professeurs. 
On voulait ainsi assurer Ia formation de personnes ayant les connaissances scientifiques 
requises pour résoudre les problèrnes nouveaux de Ia technologie et de l'industrie. Le 
but est encore le même, mais Ic programme représente maintenant plus de 30 millions 
de dollars. Le Conseil national de recherches essaie de fournir des bourses a tous 
ceux qui en méritent. - 

Avec l'aide des nonibreux organismes de l'Etat dont ii dispose, le Canada a inventé 
et perfectionné un outil scientifique trés précieux, Ic comité associé. Sea collaborateurs 
travaillent sans autre rémunération que leurs frais de voyage, de nourriture et de 
logement. Tous ceux qu'un probléme technique particulier au Canada (Ia Vole mari-
time du Saint-Laurent par exemple) intéresse plus spécialement sont représentés par 
les membres du comité représentant l'industrie, les universités et les gouvernements. 
Tous sont préts a donner de leur temps, parce qu'ils obtiennent ainsi al'avantage du 
terrain>> et l'occasion d'exprinier leur avis sur la manière de résoudre Ic probléme, les 
personnes les mieux qualifiées pour le faire, le choix de l'endroit Ct Ia rémunération 
a accorder. Le comité associé est dissous des la réalisation d'un projet. Cette méthode 
peu coüteuse a fait l'objet de beaucoup d'éloges. 

Au debut du siècle, le Canada publiait trois revues scientifiques ou techniques; on 
en publie environ 125 aujourdhui. Au debut du siècle les industries primaires étaient 
les plus importantes. Chaque ministére important, créé pour venir en aide a une 
industrie primaire (I'agriculture, les mines, les foréts, Ia péche), devait trouver des 
locaux pour des équipes peu nombreuses mais trés compétentes de techniciens et 
d'hommes de science. Ces experts étaient plus ou moms a leur aise dans lea fonctions 
administratives. 

C'est un fait bien connu qu'un homnie de science doit étre un esprit original pour 
avoir quelque valeur. II a grand besoin de liberté. La fonction publique n'est pas Ic 
meilleur endroit pour cc genre de personne, mais ii fallait l'y intégrer d'une manière 
ou d'une autre. (Ce problème n'a été résolu dans aucun pays, niais le Canada est un 
de ceux qui ont Ic mieux rCussi.) Ménie s'ils se plaignent un peu de leur situation peu 
élevée, des traitements insuffisants et des chinoiseries de l'administration, ces homnies 
de science ont fait, des le debut, un travail magnifique. Quand Ia premiere grande ligne 
de chemin de fer du Canada a traverse le continent, des représentants du ministère 
de I'Agriculture du Canada descendaient a chaque mule pour semer des graines, pour 
étudier les insectes, les mauvaises herbes, les maladies des plantes, etc. 

Puissance agricole mondiale 
En 1903, Ic Canada est entré dans une nouvelle ère en tant que puissance agricole 
mondiale, a Ia suite des travaux de sir Charles Saunders, céréaliste fédCral, et de ses 
collaborateurs. Leur variétC de blé précoce, ((Marquis)), a contribué a Ia colonisat ion 
des Prairies. 11 y a eu ensuite les blés Ruby, Garnet et Reward, adaptés aux conditions 
speciales des Prairies. Des fonctionnaires du ministère de 1'Agriculture, secondés par 
des universitaires aussi connus que M. W.P. Thompson, étaient a l'avant-garde des 
etudes aussi importantes qu'approfondies pour mettre au point des variétés pouvant 
resister a Ia rouille, avec I'appui du gouvernement. 

Le travail technique se rapportant aux normes Ct A l'évaluation des produits et a 
toutes les industries primaires d'utilisation des ressources naturelles telles que lea 
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mines. les forêts, Ia péche, a toujours été fait avec un zèle exemplaire. On n'aurait pas 
eu mieux pour de I'argent. Peut-étre les hommes de science a l'emploi du gouver-
nement aimeralent-ils trouver les moyens de contourner Ia réglenientation qui les 
entravait. Le premier président de Ia Société royale du Canada, sir William Dawson, 
déclarait en 1882: aOn nous dit parfois que notre entreprise est trop hâtive et que, 
comme un jeune plant qu'on a exposé trop vite aux gelees de notre printemps 
canadien, elle sera mordue par Ic froid et mourra... Si cette génération de Canadiens 
n'est pas heureuse, comnie celles qui I'ont précédée, de semer ce que d'autres ré-
colteront en pleine maturité, ii n'y a pas grand avenir pour notre pays ... a. Peu de 
personnes savent que lheure legate a été inventée au Canada. En 1884 Ic système 
horaire legal de sir Sanford Fleming fut adopté lors de Ia Conference internationale 
du premier méridien tenue a Washington (D.C.). 

Lorsqu'on prolongeait Ia voie ferrée du Pacifique-Canadien vers I'Ouest, exigeant Ia 
cartographie des Rocheuses, l'arpenteur en chef E.G. Deville a évité les plus grandes 
difficultés en Se servant de photographies. II montait au sommet des montagnes, 
prenait des vues panoramiques, enregistrait les positions et dessinait les chaines de 
montagnes. L'avènernent de l'avion donna des ailes a I'appareil photographique; La 
photogrammétrie Ctait née. L'Cquipe Blachut du Conseil national de recherches est 
aujourd'hui l'une des meilleures équipcs de recherche photogrammétrique au monde 
dont fait partie M.U.V. Helava, inventeur de Iappareil analytique qui porte son nom. 
Cet appareil remplace par des projections mathCmatiques les projections mécaniques 
utilisées par tous les autres appareils analytiques du domaine de Ia photogrammétrie. 

La recherche aéronautique 
Au Canada, conime ailleurs, les premieres recherches aéronautiques remontent au 
debut du siècle. Un des premiers chercheurs scientifiques dans Ic domaine de I'aviation 
était Wallace Rupert Turnbull, qui inventa I'hélice propulsive dirigeable vets les 
annCes 1920 et qui avail construit Ic premier tunnel a vent au Canada en 1902. 
Alexander Graham Bell, qui sintéressait aux transports autant qu'aux communications, 

- 

Les années 1960 Ont vu Ic Canada faire son 
entrée dans Ic domaine de Ia radioustronomie. 
Le radiotélescope d'un diarnetre de 150 pieds 
dc l'observatoire du Conseil national des 
recherches danc Ic Parc Algonquin (Onfl 
otire au pays un excellent instrument de recher-
che intensive ci precise. AjoutC au present 
radiotClescope d'un diamCtre de 84 pieds en 
Colombie-Britanniquc, Ic Canada peut main-
tenant faire des recherches scientifiques visant 
un vaste secteur de I'univers. On voit ici les 
rCflecteurs dun diamCtre de 10 pieds qui 

permettent l'ctude des emissions solaires. 
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engagea deux jeunes ingénieurs diplômés de l'Université de Toronto, J.A.D. McCurdy 
et F.W. Casey>> Baldwin. En 1909, McCurdy devint le premier sujet britannique a 
entreprendre un vol d'avion motorisé. L'avion était Ic Silver Dart. L'année suivante, 
it réussit Ia premiere communication air-sol par radio. Au cours des années 1960 la 
Marine canadienne s'est souvenue du travail remarquable de Casey Baldwin sur les 
hydroptères; un de ces appareils, le KC-B a été nommé en son honneur. 

En 1918, John H. Parkin construisit Ic deuxième tunnel a vent au Canada a l'Uni-
versité de Toronto. Plus tard it en construisit d'autres, au Conseil national de 
recherches. Le Conseil est en voie d'améliorer son vaste système de tunnels a vent 
par l'installation d'un tunnel a upetite vitesse et a plus grande ouverture, cc qui 
permettra a l'industrie aéronautique canadienne, (Ia société de Havilland en par-
ticulier) de maintenir sa position d'avant-garde dans le domaine des avions a décollage 
et atterrissage a courte distance (STOL). 

L'industrie aéronautique a pris naissance en 1916, lorsque le gouvernement financa 
une installation a Toronto. Cette usine a fabriqué 2,900 avions de type JN4 pendant 
Ia guerre. La Canadian Vickers Limited a produit, des 1924, des avions pour I'ARC. 
Les sociétés américaines et britanniques ont établi des succursales au Canada vers 
1927. Les usines canadiennes ont produit plus de 16,000 avions pendant Ia Seconde 
Guerre mondiale. 

La recherche industrielle 
Déjà en 1903, Ia Steel Co. of Canada Ltd. était dotée de laboratoires; it en fut ainsi 
en 1915 pour Ia Shawinigan Chemicals Ltd., en 1916 pour Ia Northern Electric Co., et 
en 1917 pour Ia C'onsolidated Mining and Smelting Co. of Canada. 

L'Inrernational Nickel Company of Canada Ltd. avait établi des laboratoires des 
1922 et Ia Canadian Industries Ltd. en 1929. Pendant les années 1930, de vastes 
laboratoires étaient au service des Canadian Breweries Ltd., Ayerst, McKeina and 
Harrison Ltd., et Imperial Oil Limited. Dans les années 1940, I'Aluminum Laboratories 
Ltd., située près de Kingston, a ouvert des établissements de recherches de grande 
envergure; it en fut de mëme pour La Dominion Rubber Co. Ltd. de Guelph, Ia British 
American Oil Co. Ltd. de Toronto, et Ia Canada Packers Ltd. de Toronto. 

Maquette du Centre de rccherches Sheridan Park, a 15 mules a l'oucst de Toronto, 
commence en 1963. Déjà huit sociétés y occupent teurs propres immeubles et emploicnt 
quelque 1,300 Savants et autres. Sa capacite globale est de 30 soclétés et 6,000 

employés aux recherches. 

; 
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Prothèse électrique du cceur destinéc a repro- 
duire toute l'activité électrique d'un ccrur sam, 
projet détude du Conseil national de recher- 
ches. On voit l'instrument a droiic ci l'èquipe- 

meni enregistreur a gauche. 

  

La recherche médicale 

ii 1921, sir Frederick Baining qui traaiIlait dans les laboratoires du Dr J.J.R. 
\ldeI.eod a l'Université de Toronto, réussit, avec l'aide du Dr  Charles H. Best, a 
isoler l'insuline; ce fut l'une des plus grandes découvertes de tous les temps dans le 
domaine de Ia médecine. Au cours des mois suivants, Ic Dr  J.B. Collip trouva un 
inoyen de purifier l'insuline. L.a nouvelle substance ainsi produite révolutionna Ia 
thérapeutique tlu diahéte ci lii micux connaitre le métabolisme de l'hydrocarbure. 

Recherches au Conseil national 
I ii 1932, M. L.M. l'idgeon, qut était alors chimiste au Conseil national de recherches 
ci qui fut par la suite directeur du Département du genie (metallurgic) a l'UniversitC 
de Toronto, réussit a trouver un procCdé pour extraire Ic magnesium de Ia dolomite 
calcinée Ct nietlait fin ainsi a Ia dépendance du Canada des sources Ctrangères d'appro-
isionnernents du magnesium. 
Pendant les annCes 1930, tous les Ctalons physiques du Canada,—la masse, Ia 

Iongueur, l'ClectricitC, Ia chaleur, Ia lumiêre, les radiations, le temps et Ia fréquence,-
furent conflés aux hommes de science du Conseil (maintenant a Ia Division de 
physique appliquëe) oU l'on en a si bien servis que les étalons du Canada sont 
•tujourd'hui de qualité supérieure. Dc plus, un Canadien est président du Coniité 
international des poids et mesures (M. L.E. Howlett du Conseil national de recherches). 

Le général A. G. I. McNaughton a mis sur pied Ia Research Enterprises Limited 
au cours de Ia Seconde Guerre mondiale afin de produire plus rapidement des appareils 
.le visée et d'optique en plus des appareils radar de conception canadienne et dont 
a valeur a Ia fabrication était évaluée a 300 millions de dollars. A mCme ses ressources 
en plein essor, Ic Conseil national de recherches a créé, en 1947, Ic Conseil de 
recherches pour Ia defense; en 1952, l'Atomie Energy of canada Limited et, en 1960, 
Ic Conseil des recherches médicales. 

Une application de Ia technologie du réacteur nucléaire au Canada a éte Ic per-
ccl ionnement de l'instrument de radiothérapie <(Cobalt 60)> anticancéreuse que fournit 

I' 1 ECL aux hopitaux a travers Ic monde. 
I ii 1946, M. C.J. Mackenzie a déclaré <... 11 n'y a aucun doute que I'Etat a des 

icsponsabili(cs envers Ic cultivateur... et je suis porte a croire qu'il doit en ëtre ainsi 
pour Ia petite industrie. II incombe a i'Etat de fournir aux petites industries les mCmes 
connaissances scientifiques et technologiques non secretes qui sont a Ia disposition 
des grandes entreprises du pays et de metire a leur disposition Ics installations (IC 
recherches dont dIes ont besoin.ii 
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Depuis 1960, Ic Canada s'est engage sur une nouvelle voie de recherche et de misc 
au point en vue d'améliorer Ic rang qu'iI occupe parmi les nations industrielles du 
monde. Le programme de recherche gouvernemental au palier fCdéral et au palier 
provincial est de premier ordre, surtout dans les domaines suivants: Ia technologie 
nuclCaire, les communications, Ic transport, la geologic, le traitement des minCraux, 
Ia photogrammCtrie, l'agriculture, Ic genie et Ia géophysique. 

L'industrie privée, dans toutes les parties du pays, fait concurrence avec succès a 
l'industrie des pays étrangers dans Ia fabrication de produits trés modernes. Elle 
accelére ses propres etudes scientifiques et techniques, une bonne partie de cet effort 
accru étant réalisé grace a l'aide du gouvernement fédéral. Dernièrement encore, 
trés peu de recherche scientifique pure était faite au Canada par des sociétés cana-
diennes (a quelques exceptions prés). 

Plusleurs firmes sont des succursales de grandes sociétés américaines ou anglaises 
et prefèrent s'en remettre aux sociétés mères pour les travaux de recherche. Le résultat 
a été cc qu'on a appelC d'exode du talenta des chercheurs canadiens aux Etats-Unis. 

Centres de recherches 
Le Centre de recherches de I'Ontario a Sheridan Park est en fait une porte ouverte 
sur l'avenir pour l'industrie canadienne. Lors de l'inauguration de 11difice de re-
cherches Dunlop Ic ministre de I'Economique et de Ia Recherche pour l'Ontario a dit: 

La sociétC Dunlop n'a pas simplement investi pour sa prosperitC future mais aussi 
pour Ic bénéfice du peuple canadien tout entier... et particuliCrement pour celui 
des jeunes Canadiens ... les chefs de file de demain. Non seulement de tels centres 
permettront-ils a nos industries de rester concurrentielles mais, cc qui est peut-ëtre 
Ic plus important, us permettront a nos jeunes diplômes de relever un défi et les 
occasions de crCer du nouveau...  

La valeur des bâtiments achevés ou en vole de construction a Sheridan Park est de 
27 millions de dollars et plusieurs emplacements sont encore a vendre. Les laboratoires 
en service comprennent: les installations de Ia British American Research and Develop- 

tabI issernent de rccherches nucicaires de 
Whi(esheII ii Pjnawa (Man.) sur la rivière 
Winnipeg. On voit ici un des réacteurs nude- 
aires installés par te nouvel Etab!issemcnt de 
recherches nuciCaires dc I'Ato,nir Energy of 

Canada Ltd. 
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Le Vancouver, navire mëtéorolo-
gique-océanographique de Ia 
Garde côtière canadienne, a Eté  

inaugurè en 1966. 	 . 

TL 	 $ 
.. 

,ne,,: Conq'wiy, de 4 niiilions de dollars, qui englobent un centre de recherches et de 
développement analytiquc, un laboratoire de lubrifiants et de carburants, une usine 
pilote et un edifice destine a l'adrninistration. Le premier spectrophotométre a infra-
rouge du genre employC dans l'industrie au Canada est maintenant en service dans 
les laboratoires de Ia British American, pour mesurer les charges électroniques inflni-
tésirnales a l'intCrieur des noyaux d'Clectron des atomes. 

Parmi les autres laboratoires, mentionnons le laboratoire des produits métalliques 
d'une valeur de $1,800,000 de Ia ('ominco et des installations du Centre de recherche 
Dunlop totalisant $1,500,000. D'autres amCnagements sont en voie de construction 
dont le Centre de recherches énergCtiques de l'Atomic Energy of Canada Limited, censé 
étre achevé au debut de 1967 a un coCa global de $5,500,000. Les installations de 
l'Abitihi Paper Company, d'une valeur de $1,800,000, le centre de l'!nternational Nickel 
('ompany of Canada, d'une valeur de 2 millions de dollars, et cetui de Ia Warner-
Lambert Research and Development Company, d'une valeur de $1,500,000, étaient 
achevés en 1966. De plus, I'Oniario Research Foundation, organisme du gouvernement 
provincial, appuyé par l'industrie, construit un ensemble d'édifices a un Ctage, d'une 
valeur de $5,500,000. La Fondation emploie environ 200 hommes de science et poursuit 
des travaux de recherche pour le compte de sociétés privées et d'organismes gou-
vernenlentaux. 

Les directeurs de Sheridan Park prévoient que, en plus de Ia consideration de son 
propre intCrCt, l'industrie sera encouragée a consacrer de plus fortes somnies aux 
travaux de recherche, grace aux mesures d'ordre fiscal et grace aussi a Ia formation 
possible d'associations de recherches industrielles du méme genre que celles de Ia 
Canadian Pulp and Paper Association, oü les sociCtés se rCunissent afin de partagcr 
les dCpenses en recherches fondamentales qui intCressent toute l'industrie. Neuf uni-
versitCs situées dans Ia region de Sheridan Park fournissent aux hoinmes de science 
une vaste rCscrc de talent dont peuvent bënéflcier les intéressés. Ailleurs au Canada, 
un certain nombre de nouveaux centres de recherche industrielle ont commence it 
fonctionner ou commenceront SOUS peu. 

De nouvelles installations agrandies de recherches et développement pour Ia Nopco 
('hemical ('anada Ltd. et sa flhiale, Ia Canadian Aniline and Extract Co, Ltd., sont 
projetCes it Hamilton. Cet amCnagement, au coOt de $200,000, offrira des installations 
élargies aux deux compagnies canadiennes de produits chimiques, épaulées par les 
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services techniques importants destinés it une vaste gamme d'industries canadiennes. 
Le programme du laboratoire sera organisé de manière a répondre aux besoins 
rapidement croissants de l'économie industrielle du Canada. L'Imperial Oil consacrera 
un million de dollars a l'édification d'un nouveau laboratoire de recherche dans Ic 
domaine de Ia science appliquée et des services techniques afin de soutenir l'activité 
de son usine de résine de chiorure de polyvinyl de Sarnia (Ont.). L'achèvcment du 
laboratoire était prévu pour Ic printemps de 1966. 

Un nouveau groupe de recherche a été établi par Ia canadian Liquid Air Ltd. afln de 
poursuivre des recherches app!iquées aux domaines du froid extreme produit par les 
condensats de gaz industriels et de nouvelles applications de ces condensats qui 
peuvent produire égalenient des plus hautcs temperatures connues. A mesure que les 
nouveaux travaux de recherche au Canada prennent de l'expansion, on prévoit l'agran-
dissement des laboratoires actuels a Montréal, dans le but de suppleer aux autres 
organismes de recherche déjà Ctablis au Canada. 

La Shawinigan clienzicals Lid. construira un centre de service technique et de 
recherche dans l'extrémité ouest de Ia ville de Montréal. Cette region devient rapide-
ment un centre de recherche semblable a celui de Sheridan Park. La construction 
sur le nouvel emplacement a dCbuté au printemps de 1966. La Pulp and Paper Research 
Institute et Ia Dominion Tar and che,iicaI y ont déjà Ctabli leurs propres centres de 
recherche. La Shawiniganconcentrera a cet endroit tous ses services techniques et de 
recherche. Un laboratoire, muni de l'équipement special, sera consacré aux travaux 
derecherches dans Ic domaine de nouvelles applications de matières plastiques de vinyle. 

Programme d'aide fédérale 
Le Programme d'aidc federale aux recherches industrielles a passé de $1,600,000 en 
1963-1964 au montant estirnatif de $4,500,000 en 1966-1967. Depuis I'inauguration 
de ce programme en 1962, l'industrie a redoublé d'effortset amis sur pied un pro-
gramme de 50 millions de dollars, dont Ic financement Se partage entre Ic gouver-
nement et l'industrie. Le programme du gouvernenlent arrive au moment oi plusicurs 
sociétés se rendent compte de plus en plus quelles doivent se lancer dans les recherches 

I L'Observatoire fédéral de radioassrophysique, 
de Penticton (C.-13.), Ctudie l'ëmission des 
ondes de radio provenant des Cloiles CS d'autres 

corps célestes. 

ltcsonitcur a longs faisceaux d'atonies de 
i.sium, du NRC. 
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V&itication des c&'urantometres 
a I'Institut Oci.inoraphuque de 

Ia Nouvcllc-Ecosse. 

afin de soutenir Ia concur- 	 I rence de produits étrangers 
et d'éviter de vendre leurs 	 L : 
intéréts a une société mere  
étrangère qui pcut leur assu-  
rer les services de recher- 	-. 	 .•. 

ches. Le nombre de postes 
créés par Ce programme 	- - 	 - 
dans le domaine des recher- 	 -' 
ches industrielles s'eleve a 
plus de 800. 

L'activité gouvernementale dans Ic U ji.j:c scientilique, remontc a lorgawsation 
de Ia Commission géologique du Canada, peu aprés Ia Confédéracion, suivie de 
I'appui aux industries prirnaires et a l'agriculture par l'entremise des laboratoires et 
fermes exprimentales de l'Etat. Depuis 1916, Ie gouvernement reconnait d'une facon 
tangible et avec un intérét toujours grandissant. Ia nécessité de favoriser Ic travail ct 
les recherches dans Ic domaine scientifique. (Pour un pays aussi vaste, oü l'élément 
géograpliique est si important, on n'en a que très peu tenu compte, sauf dans quelques 
cas cxccptionnels tels que les travaux remarquables de M. Trevor Lloyd, professeur 
a l'Université McGill.) 

Les dépenses du gouvernement fédéral dans le domaine scientifique en 1965-1966 
ont attcint 375 millions dc dollars, Ce qui représente environ 5 p. 100 du budget 
global actuel. Ic ministére de I'Agriculturc, l'A:omic Energy of Canada Limited, Ic 
Conseil national de recherches, le Conseil de Ia recherche médicale, le ministère de 
l'Energie, des Mines et des Ressources et le ministére de Ia Defense nationale ont 
verse environ 80 p.  100 de toutes les dépenses fédérales d'ordre scientifique. 

Le Secretariat des sciences 
La nomination de trois sous-dirccteurs et d'un secrCtaire général a contribuC a 
I'expansion du nouveau Secretariat des sciences que le gouvernement fCdCral a Ctabli 
au Conseil privé. Le Secretariat a pour fonction d'assembler, de résumer et d'analyser 
les donnCes relatives a l'activité scientifique et technologique du gouvernement, y 
compris ses rapports avec les institutions scientifiques universitaires, industrielles et 
provinciales; il se charge également de fournir les effectifs professionnels et admi-
nistratifs nécessaircs au Conseil des sciences du Canada. 

En 1965, Ic programme pour I'avancemcnt de Ia technologie dans I'industrie (PATI) 
a Cté lance par Ic ministére fédCral de l'Industrie. Cette mesure complete les pro-
grammes du Conseil de recherches pour Ia defense et du Conseil national de recherches, 
deux organismes qui appuyent les recherchcs. Le PAT! aide a perfectionner les produits 
qui sont Ic résultat pratique de ces recherches. On s'attend que Ic programme triplera 
Ic nombre de sociCtés qui profitent des avantages fiscaux que leur accorde Ic gou-
vernement pour Ia recherche et Ic développement. 
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Le fait que Ia superficie du Canada est divisée presque en deux par La zone aurorale 
suscite de nombreux problèmes particuliers (concernant surtout les perturbations 
dans les communications télégraphiques et radiophoniques), mais seul Ic Canada 
possède l'avantage de pouvoir étudier un grand nombre de problèrnes d'ordre spatial. 
Ces problémes sont actuellement étudiés par les organismes fédéraux avec Ia collabo-
ration d'un certain nombre d'universités et d'industries canadiennes, notamment Ia 
Bristol Aero-Industries Ltd. de Winnipeg, qui fabrique les fusées Black Brant. 

Les gouvernements provinciaux augmentent leurs recherches afin de faire face a Ia 
croissance générale de l'économie. Le gouvernement de Ia province de Québec a 
décidé en principe d'établir un Conseil de recherches scientifiques et tin Centre de 
recherches industrielles. 

Recherches dans les universités 

Dans un rapport adressé au gouvernement fédéral au sujet du nFinaricenient de 
l'éducation supérieurea, on propose que les subventions fédérales accordées pour les 
recherches dans les universités en 1965-1966 soient portées de 40 a 100 millions de 
dollars en 1966-1967. La Cominission a quatre niembres sous Ia direction de M. Vincent 
Bladen, doyen de I'Université de Toronto, rapporte cc qui suit: nLes hornrnes de 
science que nous avons rencontrés nous ont trés bien fait comprendre que Ia croissance 
rapide et soutenue de Ia science au Canada est essentielle a Ia sécurité et au bien-être 
général du pays. La science Ct Ia technologie ont fait des progrès tellenient rapides 
que nous devrons redoubler d'efforts Si flOU5 voulons que le Canada suive cet élan 
général.>> 

On estime qu'au cours de l'année flnanciêre 1965-1966. 17 ministéres et organismes 
fédéraux ont consacré 40 millions de dollars A des programmes de recherches dans les 
universités. La Commission Bladen a propose quon accorde 75 millions de dollars 
a titre de subventions de base it trois organismes, soit 40 millions de dollars au Conseil 
national de recherches ($21,600,000 en 1965-1966), pour financer des programmes 
dans le domaine de Ia science physique: 20 millions au Conseil de Ia recherche mCdicale 
($9.200,000) pour aider les facultés de mCdecine et les hôpitaux. et  15 millions au 
Conscil des Arts du Canada ($2,900,000) pour les arts, les humanités et les sciences 
sociales. 

Cest encore dans les universités oü l'on a effectuC le plus de recherches en science 
pure et ce sont aussi les universitCs qui fournissent les effectifs scientifiques. Cest 
grace aux subventions du gouvernement fédCral qu'on y a continue a accentuer le 
travail de recherches. M. B. G. Ballard, président du Conseil national de recherches, 
a résumé ainsi Ia position de Ia science canadienne: 

<<On accuse souvent le Canada de manque dinitiative, mais je suis porte a 
croire que nous n'avons pas a nous excuser de Ia position de Ia science cana-
dienne dans l'industrie, dans Ia fonction publique ou dans les unicrsités. Elle a 
méritC des Cloges chez nous et a l'Ctranger, bien que nous lui consacrions moms 
de capitaux par habitant que dans d'autres pays avancCs. Je me permets de 
signaler, toutefois, que nous ne devrions pas nous inspirer de ces rCsultats pour 
continuer a alLouer de faibles sommes a Ia recherche scientifique. II ne faut pas 
oublier que nous devons concurrencer les autres pays, non seulement sur les 
marches internationaux, mais méme sur notre propre marchC intérieur et, je Ic 
rCpéte, ii n'y a pas lieu de nous sentir embarrasses. Nous sommes en deuxième 
position par habitant pour Ic produit national brut qui est Ic plus Clevé au monde 
et bien que nous devions nous efforcer d'arriver a Ia premiere place, Ia deuxième 
nest quand mCme pas un déshonneur.a 

Le satellite canadien <<Alouette I>>, lance en 1962, est Ic premier satellite international 
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entièrement concu et construit par un pays autre que les Etats-Unis ou l'U.R.S.S. 
C'est Ic Conseil de recherches pour Ia defense qui l'a construit et cc sont les Etats-Unis 
qui l'ont lance. Ii effectue trois experiences pour le Conseil de recherches pour Ia 
defense dans l'étude de 1'ionosphère, et tine autre pour Ic Conseil national de recherches, 
aim d'observer les rayons cosmiques. 

Le Conseil national de recherches a mis au point une technique de fabrication qui 
donne au véhicule spatial une particularité unique: ii s'agit d'une antenne de 150 
pieds, d'une extrCmitC a l'autre. Cette antenne est en acier mince resistant a Ia chaleur 
ci est glissCe dans des recipients cylindriques tant que Ic satellite n'est pas place en 
orbite. L'Alouette JI qui a etC lance en 1965, possCdait une antenne de 240 pieds. 
DorCnavant, Ic iroisième satellite ci les suivants seront appeles ISIS "A", "B". "C", 
etc. d'aprCs les initiales de International Satellites for Ionospheric Sudiesa (Satellites 
internationaux destinés a l'étude de l'ionosphère). 

En 1962, it l'tlniversite de La Colombie-Britannique, M. Neil Bartlett s'est acquis 
une renomrnCe internationale en prCparant Ic premier compose veritable dii gaz rare 
xenon, réduisant ainsi a nCant un certain nombre de theories sur La liaison chirnique 
et découvrant de nouveaux horizons dans Ic domaine de Ia recherche. 

Le plus vaste aménagement jamais entrepris dans Ic domaine de Ia recherche en 
bãtirnent et en urbanisme dans Ic Grand-Nord canadien fut Ia rCinstallation d'une 
bonne panic d'Aklavik au nouvel emplacement d'lnuvik vers Ia fin des années 1950. 
Les etudes systCmatiques inhCrentes a cette entreprise ont mis en relief les effets du 
pergClisol sur La construction dans Ic Nord, ainsi que les mesures de sCcurité nCcessaires 
afin d'en neutraliser Iinfluence. 

En 1963, au cours de travaux menCs dans Ic laboratoire d'hydraulique du Conseil 
national de recherches, M. G.L.E. Jarlan a inventC Ic brise-larnes perfore. Cet ouvrage 
attCnuc Ia force de Ia vague a l'aide d'un mur vertical avancé dans Ia mer qui est 
perforC de trous de grand diamètre et a l'arriCre duquel est amCnagée une chanibre 
pour recevoir Ia vague. La chambre diminue I'intensité de Ia vague ci assure ainsi Ic 
calme dans Ic port. C'est a Baie-Conieau, sur le fleuve Saint-Laurent, qu'a Cté construit 
Ic premier ouvrage pleine grandeur. 

La vulgarisation des sciences est plus poussée dans Ic Québec que dans le reste du 
Canada, probablement it cause de sa tradition littéraire génCralement plus marquee. 
L'Associatjon canadienne-francaise pour I'avancement des sciences (ACFAS) a etC 
fondée en 1923, et ellea lance une revue: LeJeuneScientijique, qul est si exceptionnelle 
que les Services de I'Education en Belgique l'ont adoptée officiellement. 

Avant le lancement du spoutnik, il n'y avait pas un seul ecrivain scientifique au 
service d'un quotidien canadien quelconque; aujourd'hui, on en compte une douzaine. 

II est evident que I'intensification de Ia recherche industrielle dans les principaux 
pays industniels du nionde est spectaculaire. EIIe double tous les 10 a 15 ans sans 
aucun signe de raLentissement. La recherche est toujours un des principaux factcurs 
qui influe sur Ia croissance Cconomique. 

Le monde scientifique des années 1920 a été Ic plus prCs de devenir une parfaite 
communaute internationale qu'il ne L'a etC auparavant. Depuis Ions. Ia science est 
devenue un domaine d'intérCt et de politique gouverneniental. M. E.W. R. Steacie, 
lorsqu'il était président du Conseil national de recherches, a déclaré: ((Si l'intCrCt 
public se traduit toujours par tin appui plus marqué, il signifle aussi tine rCglementation 
plus sévCre et une libertC diminuCe. Concilier ces deux facteurs opposes au sein du 
gouvernenient, dans I'industrie et mCme dans les universités, constitue Ic problCme 
Ic plus important que Ia science doit rCsoudre au cours des deux prochaines déccnnies.0 

L'hurnanitC s'est toujours tenue en équilibre précaire sur mille lames de couteau. 
Ce qui importe Ic plus en fait de science, en 1967, est ceci: jusqu'à present, L'homme 
a toujours etC dans une situation extrCmement dangereuse et tout a fait indépendante 
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de sa vo1oiitt.. Aujourdhui il y a uiic inlportailtc cxccption : 1homnic a a sa portee 
les moyens de dominer Ia situation, mais ii craint de s'en servir. 

Un physicien célèbre 

Dans Ufl si bref article, on ne peut rendre justice a tous ceux qui le niéritent. II faut 
en choisir un exemple. On peut citer J. C. McLennan, physicien aussi rernarquable 
par sa science que par son caractère irascible et malcommode qui, entre autres mérites, 
a eu celui de naItre en 1867, l'année de Ia Confédération, a Ingersoll (Ont.). II est 
(lécéde en 1935 dans un wagon de chemin de fer entre Paris et Calais. 

Des 1915, it avait atteint une célébrité qui lui a valu d'être membre de Ia Royal 
Sociefy of London dont it est devenu plus tard vice-président. En 1915, it a beaucoup 
fait pour organiser une reunion au bureau de sir George Foster, ministre du Com-
merce, reunion qui a mené directement a Ia fondation du Conseil national de 
recherches en 1916. 

L'influence apparemment inexplicable de M. McLennan auprés d'hommes d'Etat 
haut places s'explique facilement: it avait enseigné a ces futurs ministres et même 
plusieurs premiers ministres, tout ce qu'ils savaient en matière de physique, surtout 
a I'Université de Toronto. Ces hommes se souvenaient de leur professeur coléreux 
avec respect et affection et étaient disposes it écouter ses conseils, connaissant bien 
de quel cur et de quel cerveau its provenaient. 

En 1916, it était nommé président du Royal Canadian Institute, fondé en 1849 par 
nos sujets affectionnés dans notre province du Canada afin de faire progresser les 

sciences physiques, les arts et I'industrie. Grace a M. McLennan, cet Institut et Ia 
('cinadian Manufacturers' Association ont joué un role important dans Ia fondation 
dii Conseil national de recherches. 

Un exemple qui permet de se rendre compte de I'influence qu'exerce M. McLennan 
Ira ite dun telescope. En 1905, l'Observatoire du Dominion, imposant edifice de pierre, 
equipé d'un réfracteur de 15 pouces qui se trouve a Ia Ferme expCrimentale d'Ottawa 
fut inauguré. Lorsqu'on a eu besoin d'un second observatoire muni d'un telescope a 
rellexion de 72 pouces, cet observatoire a été construit en 1918 a Victoria plutOt qu'à 
Ottawa. Le professeur J.C. McLennan a insisté (comme toujours catégoriquement) 
pour que ((ce telescope soit installé a l'endroit le plus propice a l'astronomie)), a 
I'encontre des veux de tous tes principaux chercheurs scientifiques intéressés qui 
craignaient que les plus fortes dépenses ne forcent le gouvernement a annuler tout Ic 
projet. Cependant, it a été possible d'accomplir deux fois plus a l'observatoire de 
Victoria qu'à celui d'Ottawa. M. McLennan avait Ia fâcheuse habitude d'avoir toujours 
raison et de se faire écouter. Souvent les choses tournaient suivant tes conseils qu'iI 
dorinait. En 1924, M. McLennan a ete élu président de Ia Société Royale du Canada 
Ikndée en 1882). 

II est agréable de noter que le titre de chevalier, qu'il savait avoir pleinement mérité 
pendant Ia Premiere Guerre mondiale par son travail de principal conseiller et directeur 
scientifique auprés de I'Amirauté britannique, Iui a été finalement dCcerné en 1935. 
Quclques mois plus tard, on mentionnait le regretté défunt sous Ic titre de usir John 
Cunningham McLennana. 

Un coup d'ceil rétrospectif laisse voir que les conseils de M. McLennan portant 
sur Ia politique scientifique du Canada semblent avoir été en avance d'un demi-siècle. 
Le genre de comité consultatif general qu'il avait propose en 1917,—un comité sans 
responsabilités d'exploitation,—a eté propose de nouveau par Ia Commission Glassco 
en 1963 et en mai 1966, l'organisation du Conseil des sciences du Canada, sous Ia 
direction de M. O.M. Solandt, président, et M. Roger Gaudry, vice-président, donne 
suite a ses reconimandalions. (MW. THISTLE) 
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Un siècle de croissance economique 
Depuis un siècle, l'économie canadienne a considérablement dépendu des forces 
extérieures. Les cycles d'expansion et de croissance ont généralement coincide avec 
les importantes périodes d'expansion a I'étranger. Tout au long de cette période de 
dévetoppement progressif, les industries les plus caractéristiques ont eté concentrées 
sur le niarché d'exportation. Lorsque ces industries étaient prospères, l'économie 
l'était aussi. 

lien qu'iI soit possible que Ic pacte confCdératif ait constitué Ic point de depart 
d'un développement transcontinental axe sur Ia region du Saint-Laurent, il s'est passé 
des dizaines d'années avant que cela se rèalisât complétement. Ce n'est qu'au debut 
du xxe siècle qu'on a constaté un concours de circonstances dans l'ambiance mon-
diale favorisant la concrétisation des premiers espoirs. Au fur et a mesure qu'on 
avancait dans Ic siècle, des relations plus étroites avec les tats-Unis ont grandement 
tendu a influencer l'économie et a susciter une Crc industrieHe de production et de 
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consommation massive, par opposition a Ia concentration antérieure est-ouest portant 
sur un petit nonibre de produits essentiels qu'on exportait en Europe. 

Les capitaux étrangers ont toujours joue un rOle important dans Ia mise en valeur 
du Canada. En effet, Ia rareté de ces capitaux a souvent restreint son expansion 
industrielle. Dans un pays ou les moyens de transport constituaient une nécessité 
importante exigeant de fortes mises de fonds, ii était naturel qu'une partie importante 
des capitaux venant de l'etranger servit au financement de canaux, de routes, de 
chemins de fer, etc., et que les titres aient représenté les emprunts effectués a ces fins. 
De nombreuses entreprises de production exploitées en petit au cours du XIX siècle, 
comme l'agriculture et les petites industries desservant un marché local, pouvaient, 
pour une bonne part, étre financées au moyen des economies de particuliers et d'autrcs 
sources sur place. Cependant, a mesure que l'expansion industrielle s'avançait, le 
capital étranger a joué un role de plus en plus grand dans Ic financement des entre-
prises industrielles et gouvernementales. 

Cette transformation est devenue plus évidente au xxe  siècle avec l'avènernent de 
nouvelles industries, de l'extraction miriière et de l'exploitation des sources d'énergie 
qui ont exigé de fortes mises de fonds. Les industries qui exploitent des ressources 
canadiennes (telles les industries des pates et papiers, de Ia fonte et l'affinage des 
métaux non ferreux, des produits chirniques, du pétrole et l'extraction minière) exigent 
toutes des investissements considérables et dIes ont dU largement faire appel a 
l'Ctranger. 

D'autres industries qui nécessitent de fortes mises de fonds, par exemple les entre-
prises hydro-électriques, ont d'abord été en partie mises en valeur par l'entreprise 
privée, mais elles ont depuis passé pour une grande part aux mains des gouvernements. 
Plusieurs industries secondaires, dont Ia fabrication des automobiles, des articles de 
caoutchouc et des appareils électriques, ont aussi éte considérablement influencées 
par les capitaux étrangers. D'autre part, des industries secondaires comme Ic fer et 
l'acier, les textiles Ct les boissons, sont encore dépendantes surtout des capitaux 
canadiens. Avec les années, unc tendance profonde s'est manifestée vers les grandes 
entreprises et fusions, dont des marches accrus et liens plus serrés. 

Les diverses périodes de forts investissernents et d'accroissement rapide ont consi-
dérablement dépendu de l'atfluence des capitaux. Quelques caractéristiques notoires 
des periodes décrites ici se rattachent pour une bonne part aux mises de fonds et a Ia 
source de ces capitaux et a Ia demande extérieure qui ont rendu cette expansion pos-
sible. En se donnant une economic fortement industrialisée, le Canada en est venu a 
une balance extérieure dCfIcitaire exceptionnellement élevée. 

La valcur totale de l'investissement étranger au Canada, au debut de Ia Confédé-
ration, était peu considerable par rapport aux irivestissemcnts dans les périodes sub-
séquentes d'expansion rapide de l'éconontie canadienne. Cependant, ils constituaient 
un fardeau considerable par rapport a I'importance de l'Cconomie. La valeur de 
l'investissement Ctranger au debut de Ia ConfédCration n'est pas connue, niais, méme 
des 1900, une estimation privée a place le total a moms de 1,250 millions de dollars. 
Une grande partie de ces investissements semble avoir été accumulée au cours des 
trois premieres décennies qui ont suivi Ia ConfCdération. 

Les provinces canadiennes avaient connu une période de fortes mises de fonds au 
cours de La décennie commencée en 1850 a cause de l'arnenagement du chemin de fer 
du Grand-Tronc, finance au moyen de capitaux anglais, qui a constitué le centre de 
I'expansion de cette pCriode. D'autres chernins de fer ont aussi etC construits avant Ia 
ConfCdération et ont été finances au rnoyen de capitaux britanniques et amCricains. 
L'amCnagement des premiers réseaux de canaux Ct autres ouvrages publics a souvent 
etC effectué seulement grace a l'importation de capitaux provenant de Ia vente d'obli- 
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gations provinciales a Londres. En effet, un certain nombre de canaux, comme le 
réseau de Ia rivière Rideau, ont été construits par le gouvernement imperial. 

Les placements Ctrangers dans l'industrie canadienne au cours de Ia période avant 
la ConfédCration tendaient a We plus restreints, sauf dans Ic cas de quelques categories 
particuliCres øü des étrangers étaient les principaux entrepreneurs, par exemple, Ic 
commerce des fourrures et l'exploitation forestière. L'histoire de Ia Compagnie de la 
Baie d'l-ludson a elle seule constitue un point marquant de Ia misc en valeur du 
Canada. En fait, un des buts premiers et l'une des consequences de Ia Confédération 
consistait dans l'achat par le gouvernement canadien de Ia Terre de Rupert, qui 
appartenait a Ia Compagnie de Ia Baie d'Hudson, afin d'ouvrir les prairies de I'Ouest 
a Ia colonisation. D'etroites relations commerciales avec Ia Grande-Bretagne ont 
suscitC de nombreuses associations et autres liens d'affaires avec cc pays. 

Dc Ia ConfédCration a Ia fin du siècle, Ia plus grande influence sur l'investissement 
étranger au Canada a été l'aménagement du Pacifique-Canadien. Cette vaste entre-
prise a donné lieu a une affluence dautres capitaux, par exeniple, dans l'agriculture, 
Ic commerce, et l'établissement des collect ivités qui a suivi Ia construction d'un chemin 
de fer transcontinental entièrement canadien. Le financement du chemin de fer méme, 
en voie de construction depuis les années 1870 jusqu'cn 1885, a provoquC de trés 
fortes mises de fonds de Ia part du Royaume-Uni et, a un degré moindre, de l'Europe 
contincntale et des Etats-Unis. La construction d'autres chemins de fer au cours de 
cette periode a aussi etC flnancée grace a des fonds étrangers et l'lnwrcolonial a Cté 
terminé en 1876. 

Un autre aspect de Ia Politique nationale, I'institution d'un nouveau tarif des 
douanes en 1879, a aussi contrihué a I'expansion industriellc et a I'affluence des 
capitaux. Au cours de cette pCriode, des entreprises des Etats-Unis et d'autres pays 
ont établi un certain nombre de nouvelles entreprises de fabrication et de commerce 

UN SIÈCLE DE CROISSANCE ÈcoNoMlciuE 	 319 



au Canada. Des industriels étrangers ont acheté de nouvelles propriétés minières, 
on a commence a extraire du minerai dans certaines regions et l'industrie de Ia pate 
de bois et du papier a commence a s'implanter. Ces industries n'ont pas des lors joué 
un role important dans les exportations canadiennes qui se composaient surtout 
encore de matières premieres comme le bois d'ceuvre, Ic poisson, le bacon, le fromage, etc. 

Au cours d'une partie considerable de cette période qui a suivi Ia ConfCdération, 
certaines influences ont prédominé dans l'ensemble de I'économie du Canada, dont Ia 
baisse des prix au Canada et a l'étranger et l'emigration massive aux tats-Unis. 
Aprés Ia guerre civile aux Etats-Unis, Ia colonisation s'est étendue vers l'Ouest et de 
nouvelles industries ont surgi pour alimenter le marché croissant. 

L'atmosphère de confiance qu'avait d'abord connue l'économie canadienne au 
debut de cette période s'est bientOt trouvée transformCe par suite des éléments de 
crise déjà mentionnés qui n'ont cessC de jouer que vers Ia fin du siècle sous Ia pression 
d'une situation mondiale rétablie grace a de nouvelles découvertes d'or, a Ia reprise 
des exportations et a de meilleurs prix. Ce n'est que vers Ia fin du siècle que La mise 
en valeur des Prairies a pris de l'essor, bien qu'on cOt cominencé déjà a exporter du 
blé de l'Ouest en quantités relativernent peu considCrables. 

Ce n'est quau debut du XXC  siècle qu'on a pu remarquer une expansion plus ac-
centuCe et plus concentrée de l'Cconomie canadienne. Lafflux d'immigrants et de 
capitaux a suscité un accroissement rapide stimulC par l'augmentation des prix du blé 
et Ia diminution du prix du transport a une époque oO I'industrialisation de 'Europe 
ouvrait de nouveaux débouchés. 

Cette période de progrès accru, accompagnée de mises de fonds considérables, qui 
a atteint son sommet juste avant Ia Premiere Guerre mondiale, n'a été possible que 
grace a une infusion de capitaux étrangers dont le volume avait été sans précédent 
jusque-là. Les ressources étrangères ont donc été utilisées a un degré jamais atteint 
auparavant pour suppléer aux sources canadiennes de capitaux et hater Ic développe-
ment de I'économie du pays. 11 s'agit encore ici d'une pCriode au cours de laquelle 
Ia construction ferroviaire a joué un rOle important dans t'affluence des capitaux, 
car on a aménagC deux autres chemins de fer transcontinentaux et plusieurs embran-
chements reLies aux rCseaux principaux. Ces chemins de fer ont accru davantage le 
mouvement est-ouest du commerce et ont contribuC a l'expansion d'échanges écono-
miques transcontinentaux avec les pays d'outre-mer. 

Une bonne partie de l'expansion s'est produite en méme temps qu'un accroissement 
rapide et considerable de Ia population, alors que I'immigration atteignait des sommets 
sans précédent et que les mouvements de population s'effcctuaient au pays méme par 
suite de Ia colonisation et de Ia mise en valeur de I'Ouest canadien. La rareté croissante 
des terres a bon marchC aux Etats-Unis a favorisé cette migration. Au cours de Ia 
période, les gouvernements et les municipalitCs ont fait de nouveaux emprunts a 
l'étranger afin d'aider a aménager les routes et les autres ouvrages dinfrastructure 
nécessaire a VCconomie du blé. Les achats britanniqucs des titres ferroviaires, gouver-
nementaux et municipaux, et, a un degré moindre, Ia vente de valeurs canadiennes aux 
Etats-Unis, ont rCpondu pour Ic gros des apports de capitaux. 

Dans le domaine de I'industrie, l'investissement direct de sociétés etrangères en 
succursales et filiales ne constituait qu'une faible proportion du total des niises de 
fonds, bien que cette categoric de placement devint plus fréquente qu'auparavant 
au fur et a mcsure que I'économie s'industrialisait, que Ic marché prenait de l'ampleur 
et qu'on comptait moms sur les petites entreprises industrielles pour satisfaire a Ia 
deniande locale. Bien que les renseignements soient incomplets, on a estimé que, au 
tournant du siècle, ii y avait, au Canada, plus de 100 cas d'investissement direct en 
provenance des Etats-Unis. 
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Au debut de Ia Premiere Guerre mondiale, le nombre des placements directs avait 
triple, pour une part, semble-t-il, a cause du régime tarifaire du Canada. Au cours 
de Ia pCriode, Ia valeur des produits ouvrés au Canada a plus que double, de méme 
que les capitaux investis, et les premiers groupements plus considérables nécessaires 
a l'établissenient de nouvelles industries ont comniencé a paraitre. II y a cu, par 
exeniple, de nouveaux investissenuents effectuCs par des sociétés ainCricaines dans les 
usines des pates et papiers stimulés par l'entrée en franchise de ces produits aux 
Etats-Unis a compter de 1911, tandis que les exportations de bois a pâte faisaient 
l'objet de restrictions. 

Avant Ia guerre, ii y a eu aussi une certaine augmentation des capitaux étrangers 
dans les industries des métaux non ferreux. Ces industries primaires, d'ordinaire 
établies dans Ia region du Bouclier canadien, devaient prendre une rapide expansion 
plus tard grace aux ameliorations technologiques, aux nouyelles sources d'énergie 
hydro-Clectrique et a Ia grande demande de ces produits aux Etats-Unis et en Europe. 
D'autres industries ont aussi ëté Ctablies au cours de cette pCriode. L'industrie de 
I'automobile est on bon exemple d'une entreprise Ctablie en vue de profiter des pré-
fCrences tarifaires accordCes aux exportations vers les marches du Commonwealth. 

La période de Ia PremiCre Guerre mondiale a connu une activitC croissante dans 
I'industrie et l'agriculture au Canada. Les nouveaux besoins suscitCs par le conflit 
ont nCcessité I'utilisation a plein rendement de plusieurs nouvelles entreprises établies 
au cours de Ia dCcennie précédente de rapide expansion. Les besoins suscités par Ia 
guerre ont empéché les redressements qu'exigeait Ia fièvre Cconomique antérieure qui 
avait montré des signes de ralentissement au cours de l'année précédant Ia guerre. 
L'industrie canadienne Ctait en mesure de s'adapter rapidernent aux nouvelles de-
mandes de Ia production destinée a l'effort commun des AlliCs Ct de suffire aux 
besoins du marchC canadien en plein essor stimulC par des niveaux de consommation 
sans précédent. 

Les prix ont aussi augmenté rapidement pendant et immédiatement aprCs Ia guerre. 
Dans l'espace de quelques années, Ia valeur des exportations avait double et ensuite 
triple. L'augmentation des expeditions de produits alimentaires et de materiel de 
guerre vers Ia Grande-Bretagne répondait pour le gros de cet accroissement, rnais les 
exportations sensiblement plus élevées aux Etats-Unis revétaient uric importance 
particulière a mesure que l'économie canadienne se trouvait de plus en plus liée avec 
celle de ce pays. On a remarqué une accClération notable des investissements et des 
exportations au chapitre des industries des pates et papiers et de métaux non ferreux; 
une puissante marine marchande a été construite. Les importations en provenance de 
Ia Grande-Bretagne et de I'Europe continentale ont fait l'objet de restrictions, mais 
celles des Etats-Unis ont augmentC. A mesure que l'industrie canadienne répondait 
davantage aux besoins des Canadiens, Ic marché intérieur s'est accru et l'inter-
dependance entre les diverses regions économiques du pays devenait plus apparente. 

Les Etats-Unis Ctaient devenus une source importante de capitaux; au cours de Ia 
breve période de quatre ans, Ies investissements américains au Canada ont double. 
Par contre, il y a eu peu de changement dans Ic cas des investissements d'origine 
britannique. En méme temps, le revenu élevC des entreprises commerciales et des 
particuliers au Canada entrainait une augmentation des epargnes dont une bonne 
partie était consacrée a l'achat d'obligations de Ia victoire. La prospérité sans pré-
cédent s'est maintenue après Ia guerre, mais elle a pris fin en 1920, alors que les prix 
étaient a Ieur plus haut niveau, soit plus du double de ceux de l'avant-guerre. Un 
brusque redressement s'est operé en 1921, alors que les prix ont baissé d'environ un 
tiers. Ce n'est qu'en 1922 et plus tard que l'economie a repris un nouvel élan. 

Ic regain du commerce mondial, ainsi que Ic rétablissement et Ia stabilisation 
monétaire en Europe, outre les capitaux en provenance des Etats-Unis, ont créé une 
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fois de plus un c --  favorable aux exportations canadiennes et a Ia misc en valeur 
du pays. Encore une fois, le Canada était en plein essor. Au cours des annécs 1925-1929, 
Ia valeur des exportations a presque atteint celic des années 1918-1920. Comme les 
prix étaient beaucoup moms élevés au cours de cette dernière période, le volume des 
denrées exportées atteignait un niveau sans précédent. Les prix du blé et les emblavures 
augmenterent une fois de plus avec Ia trés forte récolte de 1928. Les placements corn-
merciaux ont de nouveau constitué une source de vigueur. L'économie canadienne 
se diversiflait avec Ic role plus important de nouvelles industries telles que les pates 
et papiers, I'or, les métaux non ferreux, les automobiles, l'energie hydro-électrique et 
les appareils électriques. En consequence, l'agriculture a perdu un peu de son impor-
tance a mesure que l'industrie rnanufacturiêre et l'industrie minière en prenaient au 
cours de Ia dernière partie de Ia décennie et que les services profitaient égalcrnent de 
l'urbanisation croissante du Canada. 

Les capitaux importés des tats-Unis au Canada ont constitué un facteur important 
de cette industrialisation des années 1920. Dc 1918 a 1926, Ia valeur des investissements 
américains au Canada a pratiquement double et die a augmenté de presque Ia moitié 
au cours des quatre annécs subséquentes. Ces placements ont etC singulièrement 
importants pour les nouvelles industries qui exploitaient les richesses du Bouclier 
canadien, mais us ont aussi etC largement rCpartis entre l'industrie manufacturiCre, Ic 
commerce et Ia finance. En mCme temps que les capitaux, on a emprunlC les nouvelies 
technologies, et lindustrialisation et lurbanisation se trouvent airisi accClCrCes. 

Parmi les nouvelles industries, certaines devaient confCrer au Canada un rang 
particulier sur Ic plan industriel international, Ctant donnC que les Etats-Unis et 
d'autres pays industrialisCs avaient bcsoin de matières et de mCtaux nouveaux. L'ex-
pansion rapide de l'utilisation de l'électricitC Ct du transport niotorisC devait Cgalement 
transformer Ia vie quotidienne. Ces changements étaient les signes prCcurseurs des 
transformations industrielles mCme plus considCrables qui devaient avoir lieu au 
cours des dCcennies subséquentes. Pendant que se produisait cette affluence de capitaux 
amCricains, les investissements canadiens a I'étranger augrnentaient également, en 
particulier les portefeuilles d'actions amCricaines et les obligations de I'Amerique 
latine et des autres pays Ctrangers. 

Le Canada Ctait singuliCrement exposé a subir Ic coup de Ia crise économique 
mondiale qui a dCbuté en 1929 et 1930. Le pays dCpendait fortement du revenu obtenu 
de I'exportation de quelques denrées essentielles et Ia diminution des Cchanges mon-
diaux a eu des consequences dune grande portCc sur l'écononiie canadienne. La crise 
économique de 1929 et Ic marasme qui a suivi aux Etats-Unis ont cu des consequences 
désastreuses pour Ic commerce mondial a cause de Ia diminution des capitaux dispo-
nibles. Le dCsarroi mondial a etC gCnéral et profond et s'cst accompagné d'ajuste-
ments monCtaires et de restrictions protectrices. Au Canada, tous les secteurs ont 
souffert de Ia crise Cconomique de 1929 a 1933; mais l'agriculture de l'Ouest a Cté 
Ic plus atteinte. La crise Cconomique et une période de sécheresse prolongCc eurent 
tOt fait d'arrCter Ia fiCvre du W. Les ventes et les prix sont descendus a un quart du 
sommet atteint en 1917-1920, mais sans diminution correspondante du coüt de pro-
duction et des frais gCnCraux. 

La repercussion de ces changenients a entraInC un redressement auparavant retardé 
par de brCves reactions. On a constaté un flCchissement dans Ic domaine des mises 
de fonds qui ont diminué au quart environ du niveau de 1929 et qui ne devaient 
rejoindre cc sommet qu'au cours des annCes 1940. L'activité manufacturière a Cté 
fort atteinte. Les importations ont également diminué rapidement et dIes ne devaient 
retrouver Ic niveau des années plus prospCres avant la Seconde Guerre mondiale, en 
partie a cause du faible investissement au Canada au cours des annCes 1930. 
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Bien que Ic commerce mondial ait commence a reprendre après 1933. Ia relance 
tendait a étre lente au Canada et l'on n'a recommencC a utiliser pleinement les res-
sources que lorsque Ia guerre s'est déclenchee. La demande de certains produits pri-
niaires du Canada s'est maintenue au ralenti a cause du surplus des moyens de 
production et de Ia faible demande mondiale. La politique d'autarcie pratiquée en 
Europe, qui a dirninuC la demande de blé, est un exemple entre autres. Toutefois, Ia 
demande s'est accrue dans le cas de certaines industries minièrcs, de sorte que l'ac-
croissement qui s'est produit dans ce secteur est devenu relativement plus important. 

On a remarquC une augmentation importante de Ia production et de I'exportation 
de l'or, stimulée par Ics prix plus élevés offerts depuis 1934. Le besoin d'armes des 
pays d'outre-mer a Cgalement stimulé l'exportation des principaux métaux non ferreux. 
Les accords commerciaux intervenus entre le Canada et les Etats-Unis, en 1935 et 
en 1938, outre une relance économique genérale, ont suscité de fortes augmentations 
des échanges avec cc pays au cours des années qui ont immédiatement prCcédé Ia 
guerre, bien que Ia breve regression observée aux Etats-Unis en 1938 ait constitué 
un facteur nuisible. 

Les touristes américains ont constitué une autre source de revenus pour Ic Canada 
au fur et it rnesure qu'on aménageait les grand-routes du pays. Comme les importations 
ont augmenté relativement plus lentement que les exportations, on a pu remarquer 
un excedent important du compte courant du Canada a I'étranger a partir de 1934. 
Grace a cet excédent, on a pu réduire I'avoir canadien détenu a I'étranger. 

Les années 1930 ont constitué Ia dernière période au cours de laquelle a prédominé 
Ia repartition géographiquc traditionnelle, Ic mode triangulaire de Ia balance des 
paicments du Canada, sans qu'y fasse obstacle Ic bouleversement financier inter-
national qui devait caractCriser les années 1940 avec Ia guerre et I'après-guerre. La 
balance des paicments du Canada a normalement accuse des surplus avec Ia Grande-
Bretagne et les pays d'outre-nier et ces excCdents pouvaient servir a compenser les 
deficits aux Etats-Unis. Vu que, après Ia Seconde Guerre mondiale, Ic sterling ne 
pouvait Ctre converti, if a fallu recourir it des méthodes nouvelles pour financer Ic 
commerce extérieur. 

Le dCclenchernent de Ia Seconde Guerre mondiale en 1939 a mis fin a Ia longue 
période d'utilisation restreinte des ressources. Une fois de plus. Ia situation a l'etranger 
allait devenir Ic facteur determinant des progrCs du Canada. La rareté des ressources 
cut tOt fait de constituer un Clement predominant de l'Claboration du programme 
Ccononiiquc. On a instituC diverses regies d'Etat relativement a Ia production, aux prix 
et au change, ainsi que Ia mobilisation générale sur Ic plan militaire et économique. 
Les depenses et les programmes de l'Etat ont pris de plus en plus d'importance. On a 
commence a fabriquer de nouveaux produits et I'on en a accru Ia fabrication, tandis 
que, par un moyen ou un autre, Ia fabrication de certains autres était réduite. En 
restreignant les importations destinCes a satisfaire aux besoins des civils, on a ouvert 
de nouveaux dCbouchCs a l'industrie manufacturiére du Canada. Quelques industries 
importantes, par exemple, l'industrie de l'automobile, ont cessé de produire a des 
fins civiles pour fabriquer plutOt de I'Cquipement militaire. 

Par suite de Ia mobilisation en temps de guerre, Ia production totale du Canada 
a eté portée it des niveaux sans precedent. En quelques années Ia valeur de Ia pro-
duction avait double et dIe est restCe constamment au-dessus de cc niveau par Ia 
suite. Le picin emploi est devenu Ic trait nlarquant par opposition au chOmage qui 
avait persisté pendant si longtemps avant La guerre. Dans Ic domaine de I'agriculture, 
on a diminué Ia production du blC pour accroitre cclle des produits laitiers et du 
bétail, afin de disposer d'un plus grand nombre de produits alimentaires destinés a 
Ia Grande-Bretagne. On a accru considérablement Ia production industrielle de plu- 
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slcurs produLts deslins a lexportatioti. l'aluiniruuni, Ic nickel Ct dauttcs illctaux Ct 
iialières, et ii en a ctë de méme du materiel militaire, donE les avions, les produits 

cliirniques, les appareils et instruments Clectroniques et les navires. Au cours de cette 
periode, les nouveaux investissements tendaient a se concentrer dans les industries 
destinées a Ia production de materiel de guerre. 

Produit national brut du Canada. 1926-1 965 

A'rée 
- 	

- 

Millions 
de dollars 
courants 

Annéa 
Millions 

de dollars 
courants 

Année 
Millions 

de dollars 
courants 

Année 
Millions 

de dollars 
Courants 

126.... 5,152 1936.... 4,653 1946.... 11,850 1956.... 30.585 
1321.... 5,549 1937.... 5,257 1947.... 13,165 1957.. 	. 31,909 
128.... 6,046 1938.... 5,278 1948.... 15,120 1958.... 32,894 
129.. 	.. 6,134 1939.... 5.636 1949.... 16,343 1959.... 34,915 
1930.... 5,728 1940.. . . 	 6,743 1950.... 18,006 1960.... 36,287 
1931.... 4,699 1941.... 8,328 1951.... 21,170 1961.... 37,471 
1932.... 3,827 1942. . . . 	 10,327 1952.... 23,995 1962.... 40,575 
1933.... 3,510 1943.... 11 .088 1953.... 25,020 1963.... 43,424 
1934.... 3,984 1944.... 11,850 1954.... 24,871 1964.... 47,403 
1935.... 4,315 1945.... 11,835 1955.... 27,132 1965.... 51.996 

La mobilisation économique de Ia période de guerre a eu pour résultat de mettre 
Ic Canada en mesure d'exporter une proportion inconnue jusque-Jà de sa production 
t Ia Grande-Bretagne et aux autres pays allies. Au cours des derniCres années de Ia 
guerre, Ia valeur des exportations pour le compte de Ia Grande-Bretagne seulement 
ct;tit plus de cinq fois supérieure a ce qu'elIe était avant Ia guerre. Cela a etC rendu 
possible grace a diverses ententes spéciales, dont un prêt de 700 millions de dollars 
au gouvernement britannique afin de convertir des soldes de sterling accumulCs par 
Ic Canada au debut de Ia guerre, suivi d'une contribution d'un milliard versée au 
uuirne pays par le Canada. Plus tard, l'aide mutuelle d'un montant global de plus de 
,200 millions a été accordC a Ia Grande-Bretagne et aux autres pays allies. Le Canada 

a aussi rapatrié officiellement un fort montant d'obligations et d'autres valeurs cana-
diennes détenues en Grande-Bretagne. A Ia fin de Ia guerre, le Canada possédait 
a peu près toutes les obligations du gouverncment canadien et du National-Canadien 
auparavant détenues en Grande-Bretagne. Le solde de Ia dette du Canada a Ia 
(rande-Bretagne était considérablement diminuC, principalement par le prêt consenti 
ci te rapatriement des titres qui y étaient auparavant détenus. Au cours de La méme 
periode, le gouvernement canadien avait également affecté plus de 2,500 millions de 
dollars aux dépenses militaires outre-mer. 

l.es echanges de denrées entre le Canada et les Etats-Unis ont également atteint 
des proportions sans précédent au cours de Ia guerre, l'Accord de Hyde Park d'avril 
I941 ayant constituC un facteur primordial. Grace a cette entente on a trouvé de 
nouveaux moyens d'obtenir des devises, cc qui a permis au Canada de Sc spCcialiser 
dans Ia fabrication de certaines categories de produits nécessaires a Ia guerre. Les 
\entes d'aluminium, de navires et d'autre materiel de guerre aux Etats-Unis ont eté 
particuliCrement fortes et la demande de certains produits destinés aux civils s'est 
grandernent accrue. Par exemple, Ia pénurie de céréales a amené d'importants achats 
(Ic céréales canadiennes. Les importations en provenance des Etats-Unis, bien que 
gonflCes par suite de certaines exigences au chapitre de Ia defense, ont etC restreintes 
par suite des pCnuries générales de Ia période et du niveau inférieur de Ia consom-
nlation resultant des impôts élevCs et des restrictions temporaires de temps de guerre 
visant les importations non essenticiles. 

Les entrées de capitaux a long terme en provenance des Etats-Unis ont persistC et 
les investissements de portefeuille et directs au Canada ont augmentC, ces derniers 
surtout sous forme de retour des revenus dans l'entreprise. Les reserves du Canada 
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en dollars américains ont sensiblement augnienté au cours de Ia derniêre partie de Ia 
période de guerre. La demande accumulée au cours de Ia période des restrictions a Ia 
consommation durant Ia guerre était fort considerable au Canada et s'est accompagnée 
d'un niveau élevé d'epargne. En consequence, Ia production canadienne, au cours 
de Ia transition dune economic de tenips de guerre a une Cconomie de temps de paix, 
n'a diminué que legèrement. Les dépenses croissantes des consommateurs et Ic regain 
d'activitC dans plusicurs categories de mises de fonds commerciales, y compris l'ac-
cumulation d'actions, ont constituC des facteurs revigorants au cours de Ia pêriode 
oii Ics dCpenses gouvernementales diminuaient et ou Ia production et les exportations 
subissaient des changements. 

En 1946, Ia suppression progressive de Ia réglementation des prix et d'autres rCgies 
s'est effectuée; au milieu de l'année Ic dollar canadien revenait au pair avec le dollar 
américain. Les prix ont augmenté de facon sensible jusqu'à ce que leur niveau se 
stabilisãt temporairernent en 1948. D'autres fortes augmentat ions devaient se produire 
en 1950 Ct par Ia suite sous Ia poussée mondiale des prix observée au cours de Ia 
guerre de CorCc. 

Au debut de l'aprés-guerre, Ic Canada a continue a accorder une aide genéreuse aux 
pays d'outre-nier oü Ia demande de denrées était exceptionnellernent forte mais l'aide 
flnancière s'imposait afln de permettre des exportations considérables. Le programme 
canadien d'aide aux pays d'outre-mer immédiatement aprCs Ia guerre a dépassé celui 
de tout autre pays, par rapport a sa population. Le prêt de 1,250 millions de dollars 
accordé a Ia Grande-Bretagne aprés Ia guerre a constitué une partie importante de 
cette aide qui a atteint Ic total de 1,800 millions, conipte tenu des credits a l'expor-
tation a d'autres pays. 

L'aide financière que Ic Canada a accordée aux pays d'outre-mer a rCduit sa capacitC 
de payer les achats a l'étranger, effectués surtout aux Etats-Unis. Les importations 
ont tout d'abord diminuC a cause des pénuries mondiales de denrées destinées aux 
civils et de Ia fin du commerce du materiel de guerre, mais, des 1947, les importations 
en provenance des Etats-Unis augmentaient rapidement. Les prêts ayant rCduit les 
reserves de devises convertibles, le Canada n'a pu s'acquitter que des dépenses cou-
rantes effectuCes aux Etats-Unis, tout d'abord en faisant largement appel aux reserves 
officielles accurnulées pendant Ia guerre et plus tard en instituant un programme 
d'urgence de conservation des changes. 

un des plus importants évCnements d'ordre économique survenus au Canada au 
cours dc I'après-guerre a été Ia découverte de pétrole a Leduc (Aib.). C'est là qu'a 
débutC lune des plus importantes exploitations d'une ressource naturelle qui a entrainé 
de fortes repercussions sur le revenu national et Ia balance des paiements canadiens. 

Mill Village, en Nouvelle-Ecosse, est Ic site 
d'unc station de dCpistage de satellites 
devant Ctablir la liaison avec un réseau 
complct de communications de satellites 
en voic de construction. Cette photographie 
reprCsente un radome en dacron, ballon 
géant, s'élevant au-dcssus de Ia campagne. 
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11 s'en est suivi une période soutenue et active d'investissements en travaux d'explo-
ration et d'exploitation du pétrole et d'une diversification économique plus grande 
de tout Ic pays et de Ia region oü l'on avait découvert Ic pétrole. La misc au point 
de cette source d'Cnergie nouvelle et importante devait maintenir et attirer des entrées 
de capitaux au Canada, en provenance d'abord des Etats-Unis et, plus tard, d'outre-
mer. Au debut, la production nouvelle desservait les usagers canadiens, mais l'amé-
nagement de pipelines en faisait une importante exportation aux Etats-Unis, outre Ic 
gaz nature!, qui en est un sous-produit. 

Cette mise en valeur d'une ressource canadienne au moyen de capitaux américains 
constitue peut-être le meilleur exemple de tout un ensemble d'investissements au 
Canada en provenance des Etats-Unis, un ensemble qui s'est grandement accru au 
cours des annCes 1950 et qui a engage Ic Canada davantage dans Ic monde du com-
merce international. Dans bien des cas, ces mises de fonds tendaient a completer des 
ressources amCricaines de matériaux industriels par l'exploitation de ressources cana-
diennes non CloignCes, et dIes ont amené les entreprises internationales a importer 
des capitaux considCrables. L'effet cumulatif de ce genre d'activitC et d'autres formes 
d'expansion sur le plan intérieur ont conduit au boom important d'investissements 
des années 1950. 

Outre le petrole et Ic gaz naturel, les principales industries nouvelles établies grace 
au capital international au cours de Ia période comprenaient les investissements 
massifs dans l'extraction du minerai de fer au Québec et au Labrador et l'Ctablissement 
de l'industrie pétrochimique et parachimique. L'expansion des industries de base, 
telles que l'extraction et l'affinage d'aluminium et de nickel et d'autres métaux non 
ferreux, ainsi que l'industrie des pates et papiers, est aussi grandement redevable 
aux capitaux Ctrangcrs. 

L'industrie de l'uranium a Cté une autre exploitation minière lancCe a grande 
échelle afin dc satisfaire les besoins des Etats-Unis; une certaine partie du capital 
était d'origine britannique. Les mises dc fonds dans une autre source d'Cnergie, 
l'Clectricité, ont aussi eté particuliêrcment iniportantes, dont les vastes installations 
hydro-électriques faites lors de l'amCnagernent de Ia Voie maritime du Saint-Laurent. 
Les investissements dans plusieurs industries secondaires au cours des annCes 1950 et 
1960 ont aussi ete impressionnants. Les industries typiques qui ont pris un essor rapide 
au cours de cette période sont l'électronique et les textiles et matières synthétiques. 
L'industrie de fer et de I'acier s'est grandement accrue grace aux capitaux canadiens, de 
sorte que le pays dCpendait bcaucoup moms des iniportations d'acier qu'au cours 
de Ia premiere partie des années 1950. Lindustrie de I'automobile et plusicursautres se 
sont agrandies afin de rCpondre aux besoins d'un marché canadien florissant et de pro-
titer des nouvelles occasions d'exportations qui ont comniencé dans les amiées 1960. 

Les investissements du secteur public ont augmentC sensiblernent a mesure que Ic 
capital social exigC par les besoins d'une population grandissante stimulée par une 
forte immigration Ct par I'accroissemcnt nature!, jointe a l'Cconomie urbaine indus-
trialiséc, ont rattrapC les investissements du secteur privé. Ces investissements ont 
également etC finances en partie par des entrées de capitaux, ordinairement des 
emprunts faits aux Etats-Unis par les gouvernements de palier infCrieur et des entre-
prises officielles. 

La croissance a été rapide et génCralement soutenue pendant presque toutes les 
années 1950. Le rythme de I'accroissement et Ia rnesure dans laquelle il a été soutenu 
par l'apport de capitaux, ressemblent plus a Ia période de Ia vaste expansion de 
l'Cconomie du blC avant Ia Premiere Guerre mondiale. Mais l'expansion a été beaucoup 
plus profonde et s'est accompagnCe d'une diversification essentielle de I'économie 
au moment ou Ic Canada pCnCtrait davantage dans I'ére de production et de con-
sommat ion massives et d'accroissement du niveau de vie. 
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Cctte usine de separation de gaz a bassetempera-
turc de Ia Canadian Helium Limited est située prs 
de Swift Current, duns Ia Saskatchewan. Elle a fait 
sa prcnhiCre expedition d'hëlium en 1964: elk :i, 
depuis. triple sa production. Une seconde usilic 
d'hCliuni est en sole de construction a Wood 
Mountain, it quelquc 60 mules de l'emplacerncii 

de Ia premiere. 

Les événements de l'après-guerre ont considérablement serré les relations entre Ic 
Canada et les Etats-Unis sur le plan économique. Une plus forte proportion 
d'échangcs commerciaux s'effectue maintenant avec les Etats-Unis qu'en tout autre 
poquc antsrieure. Les marches de capitaux des deux pays sont plus étroitement lies 

que jamais et Ics transferts de capitaux deviennent de plus en plus faciles. Les rapports 
étroits entre un si grand nombre de sociCtCs commeiciales des deux pays ont eu pour 
rCsultat de placer les entreprises canadiennes dans Ia ménie ambiance que celle du 
pays voisin. L'utilisation a plus grande échelle de Ia technologie importée tend aussi 
a accroitre l'interdCpendance. 

Depuis les années 1920, les tats-Unis sont Ia principale source Ctrangère de capitaux 
de placement au Canada et leurs investissenients sont beaucoup plus considCrables ici 
que dans tout autre pays, le montant total ayant plus que double en moms de dix ans. 
Les placements américains au Canada sont surtout concentrés dans l'industrie. Les 
liens Ctroits de communications et de transports ont aussi facilitC les contacts entre Ics 
deux pays. La complexite et les relations rCciproques du mitieu commercial ont egale-
ment pris de l'expansion a cause de I'importance croissante des entreprises commer-
dales Ct de leur tendance a s'accroitre et Clargir leur champ d'activitC. 

La psriode d'accroissenient rapide a été interrompue vers Ia fin des années 1950 par 
une succession d'années oü I'augn'tentation de Ia production n'était que niodeste dans 
I'ensemble. Ces années ont été caractCrisCes par une surproductivite apparente dans 
plusieurs industries dont l'expansion avait CtC si rapide pendant l'aprés-guerre. La 
proportion élevee de chômage chroniquc, qui a persisté jusqu'au debut des années 
1960, témoigne de Ia sous-utilisation des ressources. Les forts deficits au compte 
courant qul se sont maintenus mCme aprés Ia période d'essor (jusu'cn 1956) repré-
sentent une anomalie. Encore là, on peut attrihuer une partie du problèmc a l'ambiance 
extérleure. Cette fois. les Etats-Unis connaissaient une periode de taible accroissement 
et a cela s'ajoute un déclin apparent de Ia situation du Canada sur le plan de Ia con-
currence internationale, le taux du change constituant un obstacle aux exportations 
a un moment øü de nornhreuses denrCes d'cxportation canadienne devenajent moms 
rares a I'Clranger. II s'agissait d'une période oü Ic progrès ralenti en Amérique du 
Nord contrastait avcc I'accroissement rapide observe dans l'Cconomie d'autres pays, 
particuliCrement en 1-urope continei-itale. De plus, en 1962, Ic Canada a connu une 
crise financiCre de courte durée, une crise d'incertitude. 

Une fois de plus, I'AmCrique du Nord a retrouvé Ia voie du progrés au cours de Ia 
premiere partie de Ia dCcennie et, vers 1965, Ic Canada, tout comme les Etats-Unis, 
avait profité de plus de quatre années d'expansion. L'accroissement s'est fait a un 
rythme plus accClérC qu'aux Etats-Unis. Au Canada, les exportations ont augmenté 
plus rapidement avec le nouveau taux du change établi en mai 1962, Ia population 
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s'est accrue a un taux plus rapide, et le volume de placements était relativement plus 
élevé. Etant donné une meiHeure situation concurrentielle, le Canada est devenu plus 
indépendant des Etats-Unis qu'au cours de Ia décennie antérieure en ce qui a trait aux 
capitaux. La reduction sensible du déséquilibre du compte courant, en 1963 et en 
1964, a ete partiellement attribuable aux ventes considérables de blé aux pays comrnu-
nistes ainsi qu'à l'amélioration de Ia situation sur le plan de Ia concurrence inter-
nationale et aux tendances géneralement expansionnistes des principaux pays 
industriels. 

Au milieu des années 1960, les mises de fonds ont une fois de plus atteint de 
nouveaux sommets dans les secteurs public et privé. Parmi les projets les plus impres-
sionnants en voie de réalisation, pour répondre aux besoins de l'extérieur et souvent 
grace aux apports de capitaux étrangers, soulignons l'extraction de potasse, et I'm-
dustrie des produits chimiques, ainsi que l'expansion importante des mCtaux non 
ferreux, des pates et de l'Cnergie Clectrique. Une proportion croissante de capitaux 
canadiens est engagée dans Ia Construction d'écoles, universitCs et autres institutions, 
ainsi que d'habitat ions. 

Le siècle de progrès brièvement esquissé ici montre que le Canada est passé d'une 
économie relativement faible et encore dCsunie, fondée sur Ia production agricole et 
autres produits primaires destinés a Ia consonimation au pays et a l'exportation outre-
mer, a celle d'une nation industrielle en plein essor, de plus en plus urbaine et dont les 
liens se multiplient avec les Etats-Unis et le reste du monde. Tout d'abord, l'Cconomie 
transcontinentale Ct relativement simple, et dont les échanges commerciaux se faisaient 
surtout avec les pays d'outre-mer, est devenue viable grace a l'augmentation considC-
rabte de La production du blé. II y a eu ensuite 1'établissement de toute une gamme de 
nouvelles industries a grande Cchel!e exploitant surtout les ressourccs forcstiCres, 
minérales et hydro-Clectriques et fournissant, aux Etats-Unis et autres pays industria-
uses, des matières industrielles, Ct desservant en mCrne temps les industries doniestiques 
destinées a alimenter Ic marché croissant de l'intérieur que stirnulait une forte consom-
mation suscitée par un niveau de vie élevC. 

Cependant, certains facteurs communs ont persisté durant tout le siècle. Le milieu 
extérieur continue d'exercer une influence primordiale sur Ia vigueur de l'économie, 
car, bien que Ia production soit aussi diverse que celle de tout pays industrialisé, les 
exportations sont toujours anormalement concentrCes pour une grande partie sur Ia 
production d'un certain nombre de denrees. Lorsque Ia demande extcrieure de Ia 
surproduction au chapitre de denrées d'exportation derneure forte et soutenue, l'activité 
au Canada s'en ressent et, s'iI faut produire davantage pour répondre a une deniande 
croissante, l'expansion de l'économie prend des proportions gigantesques. On en a 
des exemples dans la décennie qui a prCcCdé Ia Premiere Guerre mondiale, alors qu'on 
a mis en valeur les richesses de l'Ouest, et dans celle qui a suivi Ia Seconde Guerre 
mondiale, alors qu'a eu lieu l'exploitation des ressources minières et hydrauliques et 
que s'est faite une urbanisation rapide. 

D'autres périodes d'accroissement rapide ont été observées au cours des deux 
guerres mondiales, alors que I'économie canadienne produisait a plein rendement, 
ainsi que durant les pCriodes des années 1920 et 1960, quand le commerce mondial et 
l'activitC économique aux Etats-Unis ont pris de l'ampleur et que, pour répondre 
aux besoins croissants des marches intérieur et étranger, de nouvelles installations 
Ctaient mises en place. 

(C. D. BLYTH) 
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La société industrielle canadienne 
Toute nation digne de ce norn dolt être plus qu'une simple agglomeration de citoyens 
vivant a l'intCrieur de frontières politiques arbitraires. II est indispensable que ses 
ressortissants puissent s'identifier par des caractCristiques communes et par un 
patrinloine historique dont us ont Ic sentiment qu'il leur appartient en proprc. Autre-
ment dit, its doivent se sentir solidaires dans l'interprCtation qu'ils donnent a leur passé 
et dans l'orientation qu'ils tentent d'imprimer, du mieux qu'ils peuvent, a leur avenir. 
Si Ce sentiment communautaire fait dCfaut, Ia nation ne sera fatalement qu'une col-
lectivité fictive et artiticielic dont les chances de survie seront minces, düt-ellc posséder 
les institutions politiques les plus CvoluCes et les armes les plus redoutables. 

Le sens national n'est donc pas un simple concept juridique; ii est et restera néces-
saire a Ia survivance aussi longtemps que Ic monde continuera d'être compose d'un 
échiquier de pays autonomes qui peuvent Ctre, en puissance, des ennemis. Pour des 
raisons faciles a comprendre. le Canada a mis du temps a acquérir cc sentiment d'idcn-
titC. Sa longue appartenance a l'Empire britannique; sa proximité des Etats-Unis Ic 
va-et-vient constant de personnes et d'idées de part et d'autre de Ia frontière continen-
tale; son état de satellite Cconontique, d'abord de Ia Grande-Bretagne et ensuite des 
Etats-Unis; Ia diversitC de son heritage culturel et par-dessus tout sa vaste Ctendue et sa 
conformation gCographique sont tous des facteurs qui ont militC contre une evolution 
facile vers un sentiment d'identitC et vets des aspirations communes. La nationatitC, au 
Canada, est une semence qui a etC tongue a germer. 

Sentiment de maturité nationale 

Les decisions stratégiques necessaires a Ia creation d'une nation canadienne ont etC 
prises de propos dClibCrC et en connaissance de cause durant Ia deuxième moitiC du XIXC 
siècle. II importe de s'élever contre toute tentative de leur assigner une date plus precise, 
par exemple en se rCfCrant a l'Acte de l'AniCrique du Nord britannique, car les mesures 
lCgislatives n'ont reprCsentC rien de plus qu'un embryon constitutionnel (indispensable, 
ii est vrai) sur lequel pouvaient se greffer Ia chair et l'esprit d'une nation naissante. 
MCme pour Ic flnancernent et Ia construction d'un rCscau ferroviaire transcontinental 
convenable,—ce n'Ctait pourtant qu'un Clement du capital social nécessaire a une 
économie industrielle,—il a fallu un effort soutenu des secteurs public et privC pendant 
plus de quarante ans. Dc même, l'Cvolution politique vers l'Ctahlissement d'un régime 
viable de relations fCdérales-provinciales s'est faite graduellenient. 

La manic des dates prCcises tend a obscurcir une vérité d'iniportance decisive: Ia 
nation canadienne n'a pas Cté, Ct ne pouvait pas Ctre, crCCe a un moment dCterminé dans 
Ic temps. Elle est, et restera, non pas un Cvénenlent mais unc evolution. 

conomie industrielle productive 

Pendant cette pCriode de gestation, un régime Cconomique, aujourd'hui l'un des plus 
productifs du monde, a vu Ic jour au Canada. Les riches ressources naturelles du pays; 
l'accueil fait aux capitaux. a l'initiative et aux idCes du monde extCrieur: Ia sCcuritC des 
bCnCtIces et des droits de propriétC et l'Cnergie et le dynamisme des Canadiens ont tous 
largement contribuC a cc succès. Parcc que Ic pays a réussi a passer au stade de Fin-
dustrialisme moderne, cependant, Ia nature de Ia sociCtC canadienne en a été par Ic fait 
iiCme t ransforrnCe. 

A tout prendre. cette transformation a probablcmcnt renforcC Ic sentiment d'unité 
et d'identitC des Canadiens. La croissance Cconomique presuppose hahituellement une 
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integration plus ëtroite et une plus grande interdépendance des parties; l'industrialisa-
tion, grace a laquelle gens et produits peuvent se déplacer beaucoup plus facilement et 
beaucoup plus rapidement, atténue l'énormité du probléme des distances. Mais Ia 
transformation industrielle a aussi suscité de nouveaux problémes au citoyen et a tous 
les echelons de gouvernement. C'est dans une large mesure par ses efforts pour résoudre 
ces problèmes dadaptation sociale au changement technologique rapide et aux formes 
multiples d'instahilitc et d'insécurité quc l'industrialisme apporte dans son sillage, que 
le Canada a pu micux comprendre ce qu'il est et cc quil veut étre. Un simple relève-
ment du niveau d'existence ne contribue guêrc en soi a cette fin; c'est des efforts corn-
muns en vue de Ia solution de problémes communs que nalt Ic sentiment d'une identité 
commune. 

La transformation qui a dote Ic Canada d'une économie industrielle fort productive 
a etC totale et non pas purement economique. De fait, 11 ne pouvait en être autrement. 
Ce qui caractérise l'industrialisme moderne, ce n'est pas uniquement le changement 
technologique rapide mais aussi l'effet cumulatif de cette evolution. Chaque progrés 
reprCsente un effort pour rCsoudre certains problèmes; dans Ia mesure oü ces difficultés 
sont surn1ontees, de nouveaux problémes surgissent qui appellent de nouveaux change-
ments technologiques. Ainsi, une economic industrielle progressiste, par son propre 
dynamisme interne, est en perpCtuelle evolution. 

Une telic écononiie ne peut fonctionner et survivre que si Ia soclété oü elle existe est 
assez hien orgatusCe pour produire les techniques et les talents néccssaires et pour 
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aboiIer. en dLpit des see u es qti efle iihit. Ie t C II-Ni or1 	pie p;o\oque une eolutiri 
eurnuIatic continue de In production et iJe In distribution. Ces deux problèmes,—celui 
de fournir a une économie industriclle des ressources humaines de Ia qualite et de Ia 
qtianttte voulues, et celui de l'adaptation aux nouvelles relations humaines irnposées 
par Ia technologie,—exigent un régime social d'une souplesse peu commune. II faut 
pouvoir absorber les innovations au moms aussi facilement qu'on les engendre. C'est 
one des raisons pour lesquelles si peu de sociétés ont Pu franchir avec succès le pas qui 
es spare de Ia croissance écononhique moderne. 

Transition 
I)cs changements structuraux, dans tous les scctcurs de Ia vie canadicnne, depuis Ia 
tainillejusqu'au gouvernenient fédéral, ont accompagne Ia marche vers l'éclosion d'une 
societe capable d'une croissance soutenue. L'industrialisme, soit par ses effets (contre-
coup social de l'autornobile sur Ia valeur des propriétés urbaines, taux de natalité, 
formation de capitaux gouvernementaux et une foule d'autres variables sur lesquelles 
oii a beaucoup spéculé et qu'on a parfois rigoureusement analysées), soit par le mode 
ile relations sociales auquel ii aboutit (par excmple, les problémes de l'éthique indus-
trielle, des grèves et du chOrnage gtn&aIisé). imprime sa rnarque sur Ia societ entiêrc. 
loui' Ic ( 'anada, lil transitlnl na pas etc sans eeiiejls bien que ICS dit1ieiiI1e lient 
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peut-étre été moindres, a tout prendre, que celles auxquelles se sont heurtées les so-
ciétés dont Ic patrimoine de valeurs féodales était plus solidement enraciné. Sous 
certains rapports, on se fait une idée plus claire de Ia transformation quand on songe 
au contraste entre Ic Canada des années 1860 et celui d'un siècle plus tard. 

Vers Ia fin des années 1860, Ièconomie canadienne, si tant est qu'on puisse parler 
d'une économie unique, était déjà fortement commercialisée. Les descriptions qu'on 
donne des premieres collectivités agricoles, immunisées contre les vicissitudes Ct I'm-
sécurité d'un régime de prix et oü chacun coniptait sur le concours de parents pour 
surmonter les crises personnelles et sociales, doivent étre considérées comme des 
mythes,—ce qu'elles sont en fait,—et non comme une image fldèle de Ia réalité. Nuile 
part dans les colonies canadiennes, depuis les quais et les chantiers maritimes de 
Quebec jusqu'aux comptoirs de Ia baie d'Hudson et aux établissements de Ia rivière 
Rouge et de Vancouver, on ne pouvait echapper aux fluctuations du commerce inter. 
national, au mouvement des prix et des taux d'intérét ou a Ia courbe changeante du 
commerce et des investissements. L'économie, cependant, était nettenlent décentralisée, 
du point de vue tant de La geographic que de sa propre structure. Les provinces elles-
mCmes étaient vaguement rattachées par des liens commerciaux; Ia plupart d'entre 
elles commerçaient davantage avec Ic monde extérieur qu'avec leurs propres associès 
au sein de Ia nouvelle confédCration. A l'exception importante de quelques grandes 
sociétés a charte. de banques en particulier, l'entreprise-type. ferme ou usine, était de 
petites dimensions et exploitait des matiCres premieres accessibles sur place. La trans-
formation et Ic transport des denrées étaient finances par le credit a court terme, 
obtenu des banques et des maisons de commerce et fondé, en réalité, sur les ressources 
dont disposaient des maisons anglaises. Les investissements a long terme de capitaux,-
otages que le Canada a donnés a Ia fortune,—étaient orientés principalement vers 
le réseau de canaux et de chemins de fer des basses terres du Saint-Laurent et vers 
les villes naissantes de cette méme region. 

Economie du XlX  siècle 

On dit souvent d'une telle économie, dont Ia pierre angulaire était incontestablement 
le commerce dcxportation des principales denrées de production vers des regions plus 
évoluCes, qu'eIIc est ouverte et vulnerable, deux termes qui signiflent qu'elle est exposee 
aux fluctuations de Ia demande, des prix et des techniques qui Cchappent a peu près 
totalement a son contrôle. Des historiens économiques ont beaucoup insisté sur cet 
aspect de l'Cconomie canadienne du XIXe  siècle; méme si l'on aimerait bien posseder 
des renseignements plus facilement comparables (par exemple, si les fluctuations des 
prix et des revenus ont été réellement plus accentuées au Canada que, mettons, aux 
Etats-Unis ou en G rande- Bretagne), on peut affirmer que Ic rythme de i'activité 
Cconomique a etC trés inCgal. En somme, le fait que plus de 80 p.  100 de l'effcctif 
ouvrier étaient absorbés par I'agriculture ou des activités connexes assurait une cer-
tame protection contre Ia misère économique extreme. Ic chômage ou Ic sous-emploi 
en agriculture peuvent causer des difficultés mais c'est un problème social moms an-
goissant que le chomage industriel dans les villes. II est probable aussi que La famille 
offrait une certaine sCcurité économique et psychologique mais c'est une illusion de 
supposer qu'au Canada, du moms hors de Ia province de Québec, elle formait une unite 
refermée sur elle-méme Ct pouvait se comparer aux families que des anthropologues ont 
observCes dans d'autres pays. Contre les oscillations cycliques saisonnières et a court 
terme, cc contexte social offrait au particulier un certain sentiment de sécurité; 
évidemment, lorsque l'avenir du Canada semblait dCraisonnablement sombre ou 
dCcourageant, ii restait toujours Ia trompeuse et facile illusion de l'émigration aux 
Etats-Unis. 
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Transformations économiques 
La transforniat ion technologique, caractérisée par Ic fer a bas prix, Ia locomotive a 
vapeur et Ic chemin de fer, influait deja, vers La fin des années 1860, sur les possibilités 
de développcmcnt du Canada et sur les moyens accessibles pour réaiiser cc potentiel. 
La reduction des frais de transport, tant sur I'Atlantique-Nord que dans les basses 
terres du Saint-Laurent, a contribué a rapprocher les collectivités canadiennes les unes 
des autres et a resserrer leurs liens avec les niarchés de Ia Grande-Bretagne Ct des 
Etats-Unis. L'activité Cconomique s'est davantage divei -sifiée a mesure quc de petites 
industries de fabrication se sont Ctablies dans Ic sud de [Ontario et se sont superposCes 
au commerce traditionnel du bois d'auvre, de Ia potasse et du W. Mais Ic fait Ic plus 
important, c'est [avCnement du chemin de fer a vapeur qui a rendu possible Ia Con-
fédération canadienne; en effet, s'il n'avait pas etC possible de transporter par terre et 
a bas prix les denrées en vrac, Ia coLonisation de l'ouest du Canada naurait etC qu'une 
chimére. La confédCration transcontinentale étail donc inextricabiement liée aux che-
mins de fer transcontinentaux. L'intcgration politique des colonies de l'Amérique du 
Nord britannique dépendait de Ia construction d'un cheniin de icr et le financement 
de ce chemin de fer dCpendait de Ia capacitC d'emprunt du nouveau Dominion. 

Une des principales responsabilitCs Cconomiques du nouveau gouvernement fCdéral 
consistait donc a exploiter les possibilitCs qu'offrait [avèncnient du transport par rail 
pour ouvrir I'Ouest a une colonisation a grande échelle fondCe sur Ia production a bas 
prix de cCrCales destinees aux marches de l'Europe industriclie. Cette mCme préoccu-
pation continua de constitucr un des themes rnajcurs de Ia politique économique et 
sociale fCdérale pendant Ic rcste du XIXC  siècle et jusqu'à Ia troisièrne dCcennie du 
XXe. II devait en rCsulter plus que Ia creation d'une nouvelle region de grande culture 
car Ia transformation de I'Ouest en pays producteur de blé devait aboutir a l'avCne-
ment d'une nouvelle civilisation urbaine et industrielle dans L'Est, les deux formant 
un tout qui s'échelonnait Ic long d'un axe prolongC et se caractCrisait par des spé-
cialités rCgionales complementaires. En un mot, cc qu'on Ctait en voie de créer c'Ctait 
Ic Canada d'aujourd'hui. 

Nation en gestation 
Inutile d'insister ici sur les diflicuités et les revers de cette premiere Ctape de Ia nation 
canadienne sur Ia voie de Ia maturitC. Deux points, cependant, mCritent d'être retenus. 
Le premier, c'est que Ia structure économique qui se dessinait, bien que plus Ctendue, 
plus productive et plus viable sans doutc que les vieilles economies rCgionales dont cite 
était issue, n'offrait guêre en soi de garantie d'une plus grande stabilité Cconomique ou 
sociale. Précisénient parce que Ia spCcialisation et l'interdépendance Ctaient poussées 
plus loin, l'Cconomie n'Ctait probablcnient que plus exposCe aux perturbations extC-
rieures. L'eflicacitC,—ct Ia promesse de revenus plus élevés qu'eIle faisait miroiter,-
exigeait un accroissenicnt massif du volume dc production ainsi qu'une étroite dCpen-
dance a I'Cgard des fluctuations de prix des marches internationaux. Ainsi une economic 
était en vole d'être crCce oij Ia prospCritC de regions entièrcs et de masses de gens serait 
We au prix d'une denrCe unique. 

Ces problCnies, alors a l'Ctat latent, devaient devenir d'une saisissante réalitC durant 
les annCes 1930 et devaient exiger de grandes innovations en matière de politique 
sociale. Dc plus. I'industrialisation et l'urbanisation du Canada central, bien qu'elles 
aient moms souvent dCfrayé les manchettes et qu'elles aient eu moms de retentissement 
que Ia colonisation de I'Ouest, n'cn ont pas moms fait partie intCgrante du plan stratC-
gique d'expansion du Canada. Et dans cc domaine egalenient, on prCparait, pour 
l'avenir, des problèmes qu'on comprenait bien mat a l'époque, Les débats contenipo- 
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rains étaient concentrés, comme us le sont encore dans une large mesure, sur les droits 
douaniers et les tarifs ferroviaires, avantageux, soutenait-on, pour certaines regions et 
nuisibles pour d'autres. 

Ce qu'on ne voyait pas, ou du moms qui n'apparaissait pas comme une source 
possible de difficultes, c'est qu'un monde nouveau était en gestation dans l'Est aussi 
bien quc dans l'Ouest, celui de l'industrialisation urbaine que les Canadiens, comme 
leurs voisins américains, ne connaissaient guère. Dc fait, us auraient jugé ridicule qu'on 
Ic qualifiãt de monde nouveau. Pourtant, cette intirne alliance de Ia ville et de l'usine, 
qul substituait, aux ëtablissenients épars et matCriellenient isolés, de grandes aggloméra-
tions psychologiquement isokes, devait mettre rudement a l'épreuve Ia politique sociale 
canadienne au milieu du XXC  siècle, tout comme elle devait rcprèsenter une des sources 
les plus fécondes de croissance économique. 

II serait peut-étre interessant dc se demander si les prohlèmes sociaux du nouveau 
monde industriel urbain sont plus di(liciles a surmonter que I'étaient les problènies 
économiques du XIXe siècle axes sur Ia production de produits principaux; cependant, 
pour Ic Canada, Ia réponse importe peu. Au milieu du XXC siècle, les deux mondes et 
les deux types de problémes humains se cOtoient au Canada. Certes, dc vastes projets 
d'exploitation des ressources ont ajoutC une nouveHe dimension a Ia vie óconomique 
canadienne mais les problémes d'isolement, de communications et de distance ne sont 
pas trés ditTérents de ceux qui ont caractCrisé une Cpoque antCrieure de l'histoire du 
pays. Le Canada est déjà passé par là. Ce sont les problémes de Ia concentration urbaine 
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qui Soul nouveaux et qui présentent Ic plus grand défi a l'imagination créatrice et a 
'intelligence des gouvernants. Le Canada n'est pas seul aux prises avec ces difficultés 

car, dans une certaine mesure, elles sont le propre des sociétés industrialisées et évoluées 
du XXe siècle. Mais ii se peut que des occasions spéciales s'offrent au Canada de 
contribuer a leur solution. 

Ce qui est enjeu cest la preservation de Ia qualité, de l'individualité et d'un sentiment 
communautaire au sein d'une sociétC caractérisée par de grandes entreprises, par une 
spécialisation intense des professions et par une evolution technologique trés rapide. 
Parce qu'il a pu profiter des progrés techniques. le Canada a Cté prCcipité dans le 
ruonde de l'industrialisme nioderne, un monde de sociCtCs et de syndicats ouvriers 
puissants, de gouvernements omniprCsents, de distribution et de consommation massives 
et de mécanisation de plus en plus poussée, qui suscite, au simple citoyen, des problémes 
d'irisécurité et des inquiétudes auxquels ii lui est trés difficile de s'adapter. On ne sait 
trop comment s'orienter dans ce labyrinthe compliqué et Ia ligne de conduite a suivre 
ne sera clairement définie que lorsqu'on s'entendra mieux sur Ia part de l'énorme 
productivité moderne qu'il faut affecter a une amelioration de Ia vie humaine et sur 
cclle qui doit servir a accroitre Ic rendement rnesurable en hiens et en services, 

(Huoi-1 G. J. AITKEN) 
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Sante publique 

Un vieil adage dii que ela sante est une richessea. Si cela est vrai, Ic Canada d'aujour-
d'hui est un pays riche, grace a too ans de progrès accomplis par les travailleurs des 
professions médicales et paramédicales. Plusieurs causes et découvertes se sont conju-
guées pour influencer Ic progrès dans le domaine de Ia sante au cours du siècle dernier. 
Les grandes découvertes en bactériologie, l'initiative bénCvole et I'irnportance crois-
sante du role des gouvernements en rnatière de services sanitaires ont été des facteurs 
prédominants. 

1867-1 914 
Lors de Ia Confédération, les faibles allusions au domaine de Ia sante dans Ia repartition 
des pouvoirs entre les gouvernernents fédéral et provinciaux, dans l'Acte de l'Amérique 
du Nord britannique, montrent bien Ia conception du rOle limité des gouvernements 
en matière d'hygiène publique et de bien-ëtre social. C'est ainsi, par exemple, que le 
gouvernernent fCdéral s'est vu confier La juridiction en rnatière de quarantaine et Ic 
pouvoir d'Ctablir et de gérer des hOpitaux pour les marins, alors que les provinces 
recevaient le pouvoir de crèer, de gérer et d'entretenir les hOpitaux, les hospices, les 
ceuvres de charite et les établissements de bienfaisance. Au fond, on ne prévoyait Ia 
réglementation qu'en cas d'urgence, tel, par exemple, les épidémies ou afin d'assurer 
l'hygiène Clémentaire dans les municipalités urbaines. Ainsi donc, de telles activités 
relevaient alors presque entièrement des gouvernements locaux. Dc méme, on consi-
dCrait le bien-Ctre social comme Un problCrne local ne visant que les besoins essentiels 
des indigents et des malades. A cette fin, on ne disposait souvent que dun hospice. 

Les gouverncrnents provinciaux eux-mémes ne se préoccupaient guCre que de cer-
tames installations spéciales qui constituaient un fardeau trop lourd pour les finances 
locales. Ainsi, comme elks jugeaient peu satisfaisant d'enfermer les aliénés dans les 
asiles ou dans les prisons communes, Ia plupart des provinces, avant la ConfCdération, 
s'etaient efforcCes d'affecter aux déments des beaux distincts. Les asiles d'aliénés ont 
donc été les premieres installations spCciatisées a We établies par les provinces. Citons, 
a titre d'autres exemples, Ia creation de l'Ontario School for the Deafen 1870, celle de 
l'Ontario School for the Blind en 1872 et celle de l'Orilhia Asylum pour Ic traitement 
des déficients mentaux en 1876. Mais Ic principal problèrne sanitaire de l'époque a été 
celui des CpidCmies rèpétées de cholera, de typhus et de variole; Ic seul moyen de 
contrOle connu était alors La quarantaine maritime qui relevait du gouvernenient 
fCdéral. 

Les etudes bactCriologiques de Pasteur (1870) et de Koch (1892) ont fondamentale-
ment révolutionné les travaux d'hygiCne publique. Les nouvelles connaissances ont 
amené les gouvernements provinciaux a prendre des dispositions réglementaires et 
administratives pour enrayer les maladies. L'adoption de réglements d'hygiène publique 
et Ia creation de commissions d'hygiCne provinciales permanentes en Ontario en 1882 
au Québec en 1886 et au Nouveau-Brunswick en 1887 ont permis d'exercer un con 
trOle plus efficace. La loi de l'hygiène publique de l'Ontario (1884) a autorisé Ia corn 
mission provinciale a faire des réglenients en vue de prévenir les maladies ou d'eti 
atténuer les effets et a précisé les pouvoirs et les obligations des commissions locales 
d'hygiène. Le rOle principal des commissions provinciales était de faire des reeherches 
sur les causes de nialadie et sur I'influcnce des conditions et pratiques de travail sur 
Ia sante de Ia population. Les commissions locales se chargeaient d'appliquer les règk-
ments de Ia quarantaine, de s'occuper de dCsinfection, d'imposer Ia vaccination obli-
galoire, et de se procurer les vaccins. Lorsqu'on a découvert que les épidémies tie 
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typhoIde étaient dues a Ia contamination du lait et de l'eau, l'inspection s'est étendue 
aux industries laitières et au ravitaillement en viande. 

L'inaptitude des municipalités a acconiplir les fonctions qui leur étaient imparties 
a entravé l'application efficace des règlements. La méthode habituelie consistait a 
embaucher un inspecteur de l'hygiène publique, sans aucune formation appropriée, et 
faire appel aux services d'un médecin local, comme médecin-hygiéniste a temps partiel. 
Au debut du siècle, certains pionriiers ont commence a insister sur Ia nomination de 
médecins diplomés en hygiene publique a plein temps préposés a Ia niise au point et a 
l'application de mesures d'hygiène. us ont recommandé d'organiser les comtés et les 
districts en secteurs administratifs pour toutes les questions d'hygiène. 

Des Ic debut, ii a été evident que ron ne pourrait pas faire bon usage des nouvelles 
connaissances en bacteriologic sans l'aide de laboratoires d'hygiène publique. La 
frCquence Clevée des cas de diphtérie stimulait I'action. La creation du premier labora-
toire provincial d'hygiène publique, a Toronto, en 1890, constitue I'une des premieres 
entreprises crëées sur Ce continent, en matière de Ia bactériologie diagnostique au 
service du public. De l'examen systCmatique des prélèvements effectués dans Ia gorge 
de malades soupçonnés de diphtCrie et des prClévements d'eau en cas de menace de 
fièvre typhoide, on a passé a l'analyse généralisée de l'eau, des ailments et du lait. 

La creation de services sanitaires, avant Ia Premiere Guerre mondiale, était en grande 
partie l'ccuvre d'initiatives privées, de philanthropes et d'organisnies bénévoles. Suivant 
Ia tradition de l'Hôtel-Dicu, fondC en 1639 dans Ia yule de QuCbec, les institutions 
religieuses Ct charitables ont alors fondé tin nombre croissant d'hOpitaux afin de venir 
en aide aux malades nCcessiteux. La creation de ces services dans les centres peuplés a 
ouvert Ia voie aux progrès marques en médecine, chirurgie et soins infirmiers, amorcés a 
La fin du XIXC  siècle. Aux effectifs des hôpitaux se sont joints des infirmièrcs et un 
personnel medical compétents et l'organisation hospitalière s'est Clargie pour englober 
des services de maternité et de contagieux et des salles distinctes destinées aux inter-
ventions chirurgicales et a l'anesthésie. 

Vers Ia fin du XIXC  siècle, des groupes de citoyens intéressés a certains problèmes 
sanitaires s'organisaient en vue d'une activité particuuière. Ainsi, par exemple, Ia plus 
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ancienne des organisations nationales bénévoles dans te domaine de Ia sante publique, 
l'Association ambulancière Saint-Jean, s'est établie a Montréal en 1884, suivie de Ia 
Croix-Rouge canadienne, en 1896. En 1897, s'organisait au Canada, l'Ordre des 
infirmiéres Victoria afin de faire bénéficier les foyers de soins infirmiers modernes. La 
lutte antituberculeuse est presque exciusivement l'uvre d'associations bénévoles. La 
National Sanatorium Association, fondée en 1897, et l'Association canadienne antitu-
berculeuse, fondCc en 1900, sont parvenues avec Ia collaboration du public a former des 
sociétés qui Ctablirent des sanatoriums: recrutérent des infirmières visiteuses et 
menèrent des campagnes éducatives. C'est ainsi que, au debut de Ia Premiere Guerre 
mondiale, plus de 20 sanatoriums avaient déjà été construits par l'initiative et Ia 
philanthrophie privCes, tandis que les visites a domicile en vue du dépistage de Ia 
tuberculose se poursuivaient sous les auspices de l'Ordre des inflrmières Victoria, les 
sanatoriums et Ics cliniques. 

1915-1944 
Les progrés constants de Ia science médicale et l'accé!Cration de l'évolution sociale 
provoquée par Ia guerre ont eu dimportantes repercussions sur Iavenir de Ia sante 
publique. Aux laboratoires Connaught, de l'UniversitC de Toronto, le Canada avait pu, 
durant Ia guerre, produire toute I'antitoxine tétanique nécessaire a ses forces armées. 
La découverte de 1insuIine par les Drs Frederick Banting et Charles H. Best, en 1921, 
fut un CvCnement historique dans les annalesdela médecine, suivi du transfert du brevet 
a I'UniversitC de Toronto dans Ic but d'offrir l'insuline au public a un prix minime. La 
protection conire Ia diphterie, grace a Femploi de I'anatoxine misc au point par Ra-
mon, a l'Institut Pasteur de Paris en 1923, a révolutionnC Ia technique en matiCre d'im-
munisation contre les maladies contagieuses. Le Canada a été le premier pays, après La 
France, a promouvoir l'immunisation généralisée des Ccoliers, grace a cette anatoxine. 

La demande crojssante de meilleures conditions de vie, économiques et sociales, a 
amené les gouvernements a repenser leur role comme dirigeants d'une action plus 
efficace en mat ière de sante publique et de bien-Ctre social. Avant 1919, les ministéres de 
l'Agriculture, de Ia Marine. des PCcheries et du Revenu intérieur se partageaient les 
fonctions du gouvernement fédCral en matiCre de sante publique, tandis que certaines 
fonctions supplémentaires a ce titre Ctaient laissCes a Ia Commission de La conservation 

En 1919, on a créé Ic ministCre fédCral de Ia Sante et Ic Conseil fCdéral d'hygiène est 
devenu l'organisme chargé de coordonner les initiatives fédérales et provinciales eu 
matière de sauté. Des 1921, Ic gouvernement fCdCral avait inaugurC un régime de sub-
ventions conditionnelles aux provinces en vuc de supprimer les maladies vénériennes, 
avait établi un laboratoire national de sante publique et adoptC une loi sur I'étiquetage 
exact des aliments et drogues mis en vente au Canada. A Ia mCme époque. Ic gouvcrnt-
ment fCdéral s'est chargé de Iaide aux anciens combattants invalides aux moyens de 
pensions, de services de traitement et de réadaptation. En 1928, les ministéres fédCratix 
de Ia Sante et du Rétablissement civil des soldats fusionnaient en un nouveau ministére, 
cclui des Pensions et de Ia Sante nationale. Au niveau provincial, des ministéres 
de Ia Sante ont progressivement remplacC les anciennes commissions dhygiène pm-
vinciales en tant qu'organisme principal dadministration. Le premier ministère de 
Ia Sante fut établi au Nouveau-Brunswick en 1918. Leslaboratoires d'hygiène publiqiie 
ont etC parmi les premiers services créCs pour aider les ministéres provinciaux de Ia 
Sante publique a accomplir leurs fonctions. Les provinces ont ensuite organisé,- -à 
commencer par Ic Manitoba en 1916,—des services dintirmiCres-hygiénistes pour aider 
les municipalités dans leurs programmes d'immunisation et de protection de Ia sauté 
des enfants. Quelques gouvernements provinciaux se sont charges, pour raisons adminis-
tratives, de certains services spéclaux. comrne Ia lutte antituberculeuse ou antivénérien-
ne, qui incombaient auparavant aux autoritCs locales. Dans les annCes 1930, deux autres 
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maladies, Ic cancer et Ia poliomyélite, ont commence a retenir I'attention et certaines 
provinces ont accordé des subventions a certains hôpitaux choisis pour leur permettre 
d'aménager convenablement des installations nécessaires aux soins spécialisés. 

La Société canadienne de lutte contre le cancer, plus tard désignée sous le titre de 
Société canadienne du cancer, a été organisée en 1938. Les graves épidémies de polio-
myélite qui ont ravage l'ouest du Canada ont amené l'Alberta a adopter, en 1938, un 
régime de services gratuits (frais hospitaliers, médicaux et chirurgicaux) afin de parer 
aux effets catastrophiques de cette maladie. 

Cependant, l'administration des programmes de prevention relevait essentiellenient 
des commissions d'hygiène locales et seuls les grands centres de population étaient en 
mesure d'embaucher les effectifs nécessaires a l'exécution des programmes d'immunisa-
tion, d'inspection, d'hygiène scolaire et d'hygiène publique, ainsi que les enquêtes 
relatives a Ia lutte antituberculeuse et antivénérienne. Bien souvent, des organismes 
bénévoles se sont charges de l'immunisation des enfants et des services de soins a 
domicile afin d'enrayer les maladies contagieuses. II existe de nombreux exemples de 
leur travail de pionniers dans cc domaine avant l'organisation des services provinciaux 
d'infirmiCres-hygiénistes. L'Ordre des infIrmiêres Victoria et Ia Croix-Rouge canadienne 
ont tous deux contribué au lancement de programmes touchant le bien-être des 
enfants ainsi que les soins inlirmiers, notamment dans les provinces de l'Est. L'Asso- 
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ciation canadicoise antttuberculcusc a faorisc lctablissement de services de diagnostic 
Ct a elle-méme organisé le premier service de radiographie pulmonaire vers 1925. 

Diverses initiatives ont été tentées dans Ic but de renforcer Ia Situation des gouverne-
ments locaux. Par exemple, grace a I'aide de Ia Fondation Rockefeller, sept provinces 
ont exécuté des programmes d'essai qui ont démontré l'efficacité de districts municipaux 
(l'équivalent d'un conité, en certaines provinces) comme entités administratives pour 
assurer les services de sante a temps continu. Dans Ia plupart des cas, les provinces ont 
assume Ia moitiC des frais de fonctionnement. 

Dans les regions sous-peuplécs de I'Ouest canadien, divers regimes coopératifs ont 
servi a rCsoudrc Ic problCme de Ia repartition inégale des services mCdicaux et des 
hôpitaux. Ainsi par exemple, des lois adoptCes en 1916 en Saskatchewan, en 1920 au 
Manitoba, et en 1929 en Alberta, ont autorisé un district municipal a engager un 
médecin, a condition que son traitement ne dépasse pas un certain maximum. La plu-
part des municipalitCs rurales de Ia Saskatchewan ont adoptC cc rCgime, et vcrs 1936, ii 
couvrait environ Ic cinquième de Ia population rurale de Ia Saskatchewan. Un régime 
coopératif analogue a servi a construire et a entretenir des hôpitaux municipaux et 
syndicaux au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta. 

La crise écononhique et Ia sécheresse ont compliqué davantage le probléme des 
services de sante. Malgré l'aide financière fédérale et provinciale, les municipatités 
devaient assumer Ic fardeau toujours plus lourd de secours aux chOmeurs ainsi que Ia 
majdure partie du coüt des services médicaux et des frais d'hospitalisation des malades 
indigents. Bien quc les gouvernements provinciaux aient assume une grande partie du 
coQt des soins dans les hOpitaux psychiatriques, subventiortnC gCnéreusement les soins 
des tuberculeux et accordC des subventions statutaires, par journée d'hospitalisation, 
aux hOpitaux publics pour leurs malades payants et non payants, Ic solde des frais 
d'hospitalisation de toutes sortes qui restait a Ia charge des municipalitCs dépassait 
de loin leurs, capacités financiéres et, surtout dans les provinces les plus pauvres, les 
municipalités rcfusaient fréquemment de garantir le paiement des frais d'hospitalisation 
de malades indigents, a moms qu'iI ne s'agisse de cas d'urgcnce. Les honoraires niédi-
caux impayés représentaient un autre embarras pour les municipalités. 
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La situation critique dans laquelle se trouvaient les municipalités a force les gouverne-
ments fédéral et provinciaux a étudier avec urgence les questions d'assurance-chomage, 
des soins médicaux et d'infirmières, ainsi que d'autres mesures législatives d'ordre 
social. Dans plusicurs provinces, des regimes d'assurance-maladie ont fait l'objet 
d'études approfondies. L'Alberta, en 1935, et Ia Colombie-Britannique, en 1936, ont 
adopté des lois d'assurance-maladie, mais, faute d'accord sur les termes qui devaient 
servir de base a l'application des programmes envisages, elles n'ont pu rnettre ces lois 
en vigueur. En Ontario, le gouvernement provincial s'est mis d'accord avec Ic College des 
médecins, en 1935, sur un régime qui assurerait le traitenient des indigentsetl'acquit-
tement, au moms partiel, des honoraires du médecin; les dépenses seraient partagees a 
raison des deux tiers a Ia charge de Ia province, cite tiers restant a Ia charge de Ia 
municipalité. A Terre-Neuve, Ia crise Ccononiique a provoqué Ia misc en ceuvre, en 1935, 
du premier régime gouvernemental d'assurance médicale, en vertu duquel un grand 
nombre de citoyens bénéfIciait de soins médicaux payCs d'avance. Grace a toute une 
chalne de petits hôpitaux, les habitants de petites localités isolées ont Pu béné-
ficier de soins hospitaliers et de soins médicaux a domicile, moyennant paiement 
d'une petite cotisation annuelle. 

La dCbâcle financière des gouvernements beaux resultant de Ia demande sans 
précédent d'aide sociale et les manifestes preuves de l'insuffisance des revenus pro-
vinciaux pour venir au secours de leurs municipalités dCfaillantes ont conduit a I'Cta-
blissement de Ia Commission royale sur les relations fCdérales-provinciales, en 1937. 
L'intervention financiêre du gouvernement fédéral dans Ic but d'aider et de stimuler les 
programmes provinciaux en matiére de sante et de soins médicaux et hospitaliers a eté 
réclamée non seulement par La Commission royale, mais encore par Ic Conseil fédéral 
d'hygiène, et par les représentants des médecins et de maintes autres organisations. 

Après Ic déclenchement de la Seconde Guerre niondiale, Ic gouvernement fédCral a 
institué, en 1942, un Comité consultatif sur l'assurance-maladie. Dans son rapport au 
Comité de Ia Chambre des communes sur Ia sécurité sociale, en 1943, Ic Comité con-
sultatif a appuyé Ic principe d'assurance-maladie a I'échelle nationale en insistant sur Ic 
fait que les services de soins préventifs devraient faire partie intégrante d'un tel régime. 
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Le rapport du CoiiiitC comprenait, en outre, un projet de loi sur Iassurance-nialadie de 
portCe nationale, administrée par les provinces, et proposait une subvention d'assu-
rance-maladie et une série de subventions a Ia sante destinées aux provinces. Les 
diverses etudes presentées au Comite special sur Ia securitè sociale comprenaient Cgale-
nient un rapport sur Ia sécuritC sociale dans l'ensemble du Canada (Rapport Marsh). 
Enfin, une loi adoptée en 1944 a établi le ministère de Ia Sante nationale et du Bien-étre 
social afin de coordonner Ia planification des mesures sociales d'après-guerre et de 
s'occuper des services fCdCraux déjà Ctablis dans Ic domaine de Ia sante. En mCme temps 
on a créë un ministCre distinct des Affaires des anciens combattants chargé de s'occuper 
exciusivement des mesures qui les concernent. 

1945-1967 
En 1945, une Conference fCderale-provinciale sur Ia reconstruction a été convoquee 
dans Ic but de discuter de l'orientation et du développement socio-économiques de 
I'après-guerre. Comme les provinces manifestaient une tendance a appuyer I'établisse-
ment progressif d'un régime d'assurance-maladie, les propositions du gouvernement 
fCdCral en rnatière de sante, tout en favorisant un régime d'assurance-maladie très 
souple, se préoccupaient d'abord d'un programme de subventions accrues aux pro-
vinces afln d'aider ces dernières a organiser un système de services sanitaires et hospita-
hers qui pourraicnt devenir Ia pierre d'assisc d'un régime national d'assurance-nialadie. 

Le programme de subventions a l'hygiène, inauguré en 1948, prévoyait dix categories 
d'assistance: enquétes sur les services de sante (etudes fondamentales des besoins et des 
ressources de toutes les provinces dans cc domaine); construction d'hOpitaux; formation 
professionnelle des préposés a Ia sante; recherches en matière d'hygiène publique; 
hygiene publique en général; hygiene mentale; lutte antituberculeuse, anticancCreuse, 
et antivCnCrienne; et enfants infirmes. Trois nouvelles subventions ont éte ajoutCes en 
1953: hygiene maternelle et infantile, réadaptation fonctionnelle, et services de labora-
toire et de radiologie. En 1961, on a fusionné certaines categories de subventions dont 
celles destinees aux services de laboratoire et de radiologie eta Ia lutte antivénérienne qui 
furent incorporees a Ia subvention a Ihygiène publique en général, et Ia subvention 
a Ia réadaptation fonctionnelle a absorbé celle destinCe aux enfants infirmes. Au debut 
du programme, Ic total de ces subventions s'est élevé a 30 millions de dollars par an; 
pour l'année financière 1966-1967, les credits votes ont dCpassé 67 millions. 

Grace a I'appui des subventions nationales a l'hygiêne, les provinces ont entrepris un 
programme d'expansion ordonnCe des services. L'augmentation des budgets provin-
ciaux a aIICgC Ic fardeau financier des administrations locales; ainsi, dans la plupart des 
provinces, les municipalités sont dispensées de tout paiement aux sanatoriums et aux 
hOpitaux psychiatriques. Par l'entremise des ministCres de Ia Sante ou en vertu de 
subventions aux organismes specialisés, de nouveaux programmes centralisés visant la 
lutic contre Ia tuberculose, les maladies mentales, les maladies vénériennes, Ic cancer 
et d'autres maladies ont Cte mis au point. 

La portCe et Ia disponibilitC des services préventifs se sont fort améliorCes. Ainsi, des 
1952, grace aux subventions nationales a l'hygiène, le Canada a vu se gCnéraliser 
l'eniploi, dans le domaine de l'immunisation, d'un triple antigCne (H. pertussis, ana-
toxine tCtanique et anatoxine diphterique). Unc aide semblable a permis d'étendre 
l'utilisation des antibiotiques et, surtout, de distribuer rapidement les approvisionne-
ments de sreptomycine aux tuberculeux aptes a bénCflcier d'une telle thérapie. Vers Ia 
mCme Cpoque, les savants canadiens travaillaient a Ia mise au point d'un procédé qui 
devait jouer un rOle important dans Ia fabrication du vaccin Salk. Les laboratoires 
Connaught ont créé un milieu propice a Ia culture du virus de Ia poliomyélite et, 
pendant plusicurs annees, us ont fourni une forte proportion des bouillons de culture 
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aux maisons pharmaceutiques qui préparajent le vaccin aux Etats-Unis. A partir de 
1945, trois localités de l'Ontario ont entrepris des experiences contrôlées en collabora-
tion avec les ministères fédéral et provincial de Ia Sante dans le but d'étudier les effets 
sur l'hygiène dentaire de Ia fluoruration artificielle de I'eau potable. Les résultats positifs 
de cette entreprise ont conduit a Ia fluoruration généralisée de l'eau dont bénéficient 
actuellement plus de quatre millions de Canadiens. 

La fréquence des maladies contagieuses ayant fortement baissé, ce sont les graves 
problèmes de l'invatidité chronique et des maladies de Ia dégénérescence qui ont alors 
retenu l'attention. Déjà, des programmes de réadaptation visaient les accidentés du 
travail et les anciens combattants recevant les allocations de guerre. En 1951, on a 
convoqué une Conference natiortale de Ia réadaptation, suivie au cours des années de 
l'organisation de services médicaux et de réadaptation professionnelle destinés aux 
civils invalides, a l'échelle provinciale, en partie grace aux subventions nationales a 
l'hygiène et a l'aide du ministère fédéral du Travail. En 1955, on a pris les dispositions 
nécessaires a la mise en uvre d'un programme fédéral-provincial de soutien du revenu 
pour les personnes atteintes d'invalidité totale et permanente. De nouvelles associations 
nationales bénévoles, créées pour exprirner les besoins spéciaux en mat ière de sante des 
personnes atteintes de maladies chroniques ou d'invalidité particulières, ont réclame 
des programmes de recherche, d'éducation et de réadaptation fonctionnelle. 

Parmi les organismes bénévotes nationaux fondés dans l'après-guerre se trouvent 
l'Associatjon canadienne des paraplégiques (1945), Ia Société canadienne contre 
l'arthrite et le rhumatisme (1948), Ia Fondation canadienne contre Ia poliomyélite 
(1948), Ia Société canadienne contre Ia sclérose en plaques (1948), Ia Canadian Diabetic 
Association (1953), le Conseil canadien pour les enfants infirmes (1953), l'Association 
canadienne contre Ia dystrophie musculaire (1954), et la Fondation canadienne des 
maladies du ceur (1956). Des organismes bénévoles ont parrainé l'établissentent de 
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centres de réadaptation fonctionnelle, d'hôpitaux spécialisés dans le soin des enfants 
infirmes et des services hospitaliers de physiothérapie. 

Plusieurs réalisations in]portantcs de l'après-guerre ont infiué stir les services destinés 
aux malades mcntaux qui, pendant Ia premiere moitié du siècle, avaient souffert du 
manque de ressources et de l'apathie du public. Au debut des années 1950, une veritable 
revolution s'est opCrée dans les mCthodes de traitenient des hôpitaux psychiatriques a Ia 
suite de l'apparition de Ia pharmacothCrapie. Des 1946, le service hospitalier diurne 
débutait a titre d'experience a I'Allan Memorial Institute of Psychiatry de Montréal. 
Le développement des quartiers psychiatriques des hôpitaux gCnéraux a apporté de 
nouvelles ressources au soin des maladies mentales et, en 1966, le nombre annuel des 
admissions a ces quartiers atteignait presque le total des admissions aux hOpitaux 
psychiatriques. L'accent de plus en plus important que l'on met sur Ic role de Ia col-
lectivitC et de ses rcssources dans Ic traitement et Ia rCadaptation des malades et des 
arricrés mentau)( est redevable pour beaucoup au travail de groupes de bénCvoles dont 
les efforts ont contribuC a I'exCcution de divers projets (centres de soins diurnes, 
ateliers proteges, soins en pensions, et centres sociaux pour les malades sortis de 
I'hOpital). 

Dans le domaine des services généraux d'hôpital, plusieurs gouvernements pro-
vinciaux avaient subventionnC les soins hospitaliers de certaines maladies particulières, 
partageaient les frais pour divers groupes de nCcessiteux et accordaient aux hOpitaux 
des subventions dentretien stir une base réguliCre. La Saskatchewan Ct Ia Colombie-
Britannique ont mis en ceuvre des regimes publics d'assurance-hospital isat ion, complets 
et universels, en 1947 et 1949 respectivement, tandis que l'Alberta et Terre-Neuve ont 
établi des regimes d'assurance au bénéfice d'une partie de leur population. C'est dans 
Ce contexte que le gouvernement fédCral a propose, en 1956, un régime de subventions 
aux provinces v isant I 'organisation d'un régime d'assurance-hospital isat ion d'envergure 
nationale. L'année suivante, Ia loi sur i'assurancc-hospitalisation et les scrvices diag-
nostiques Ctait adoptCe. Lors de Ia mise en euvre du régime Ic Icr  juullet 1958, cinq 
provinces y ont participC et des Ic icr  janvier 1961, toutes les autres provinces et ter-
ritoires en bénCficiaient. 

Aux termes de Ia loi sur l'assurance-hospitalisation, Ic gouvernement fédCral acquitte 
environ SOp. 100 des frais partageables occasionnés par les soins hospitaliers gCnCraux 
et les malades chroniques. La ioi exige que les provinces qui participent au régime 
s'engagent a assurer certains services hospitaliers en tant que prestations de base a tous 
leurs ressortissants, dont les soins en salle publiquc et certains soins prescrits aux 
hospitalisés, y compris les travaux de laboratoire Ct de diagnostic. Dc plus, le régime 
permet, mais sans obligation, l'offrc de services aux malades externes. Le régime 
embrasse, a l'heure actuelle, plus de 98 p.  100 de Ia population canadienne. 

Sept provinces (Terre-Neuve, Nouvelle-Ecosse, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, 
Alberta et Colombie-Britannique) ont inauguré des regimes de soins de sante personnels 
a l'intention de certains groupes de bónéficiaires de l'assistance publique. Le gouverne-
ment fCdCral offre les mémes avanlages aux bénéficiaircs des allocations d'anciens 
combattants et le ministére de Ia Sante nationale et du Bicn-étre social a élaborC, au 
cours de l'après-guerre, tin régime Clargi de soins de sante pour les indiens et les 
Esquimaux. Des sociCtés d'assurance commerciales ou sans but lucratif ont Ctabli 
des regimes facultatifs d'assurance-maladie a grande Cchelle pour l'ensemble de Ia 
population. En 1962, Ia Saskatchewan a présentC Ic premier régime d'assurance fournis 
sant a tous les ressortissants d'une pros ince Ia gamme complete des services médicaux 
Des regimes inaugurCs rCcemment en Alberta (1963), en Colombie-Britanniquc (1965) ci 

Organisés sous les auspices de 'Association canadienne pour Ia Sante mentale (autrefois I 
Comité nationiji pour FHygicne mentale ci rcconstltué sous son nom actuel en 1950) Ct I'Association 
canadiennc pour lea Enfants arriCrés fondee Cfl 1958. 
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en Ontario (1966) prévoient tous l'assurance médicale a titre facultatif et pourvoient 
au paiement gouvernemental des primes dans le cas des personnes a faible ou sans 
revenu imposable. 

En 1964-1965, Ia Commission royale d'enquéte sur les services de sante, établie par 
le gouvernement fédéral, a publie les résultats de son étude sur l'état des services de 
sante au Canada. L'essentiel de ses recommandations se resume en une seule phrase: 
((... Si Ia nation veut atteindre son objectif en matière de sante, un Régime de soins de 
sante complet et universel doit être a Ia disposition de toute Ia population canadiennea. 
A la suite de ce rapport, le gouvernement fédCral a propose, en 1965, qu'un régime 
complet d'assurance médicale soit mis en ceuvre en 1967. Entre-temps, les soins de sante 
assures dont jouissent les bénéficiaires de I'assistance publique seraient intégrés au 
Régime d'assistance publique qui devait s'appliquer en 1966. Prévoyant l'extension des 
services de sante, Ie gouvernement fCdéral a manifesté son intention de presenter un 
projet de loi a Ia session de 1966 du Parlcment en vue d'établir une Caisse d'aide a Ia 
sante de 500 millions de dollars, destinée a I'agrandissement des installations de re-
cherche et de formation du personnel medical, dentaire, infirmier, et autres au cours des 
quinzes prochaines années. 

Le grand nombre de ses fonctionnaires dCvoués et ses milliers de travailleurs béné-
voles permettent au Canada de se ressouvenir avec fierté de son passé dans le domaine 
de La sante publique et d'esperer de nouvelles réalisations encore plus completes pendant 
le siècle prochain. 

(Redige sous Ia direction du DR J. N. CRAWFORD) 
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Bien-être social 
Dans les premiers temps, Ic bien-étre social au Canada se modelait sur les méthodes 
qui avaient cours en France et en Angleterre lors de l'établissement des colonies. On 
avait transplanté dans le Bas-Canada, patrie de Ia majorité des Canadiens d'expression 
francaise, Ia tradition de charité catholique que les ordrcs religieux avaient créée, 
tandis que les colons de Ia Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick avaient apporté 
avec eux Ia philosophic et Ia pratique de Ia Ioi des pauvres du règne d'Elisabcth. Le 
Haut-Canada, bien que colonisé en grande partie par les Loyalistes d'expression 
anglaise, avait rejeté Ia loi des pauvres et introduit a sa place diverses mesures publiques 
et privées. Des Ic milieu du XlX 0  siècle, des dispositions avaient Cté prises, soit par 
ies autorités, soit par des particuliers, pour répondre a quekiues-uns des besoins les 
plus pressants en matiCre de bien-étre social dans Ia plupart des regions colonisées et 
une certaine initiative se manifestait au niveau provincial. 

Lorsque Ic Canada est devenu un Etat fCdéral autonome en 1867, on n'a ni envisage 
ni prévu l'établisscment de programmes de sécurité sociale (dans le sens moderne de 
l'expression) et partant, I'Acte de 1'Am6rique du Nord britannique n'a pas déterminé 
les domaines rcspectifs de juridiction des gouvernements fédéral et provinciaux en 
rnatière de sCcurité sociale. Cependant, aux termes de Ia loi, les fondations picuses Ct 
les institutions de charité relèvent de Ia competence des provinces et les pénitenciers 
de cellc du gouvernement fCdéral. Tandis que Ic bicn-étre social, au Québec et dans 
les Maritimes, continuait a se dCvelopper graduellement scion des norines déjà Ctablies, 
l'Ontario adoptait, surtout dans Ic domaine du bien-étre de l'enfance, de nouvelles 
mesures qui dcv aient influer sur l'Claboration des programmes en d'autres regions du 
Canada, en particulier dans les provinces de l'Ouest oü l'on attribuait une importance 
spéciale aux programmes publics. 

A partir du debut du present siècle on s'est employé a aceroitre et a affermir les 
services sociaux. Les provinces ont élargi les programmes existants et en ont élaboré 
de nouveaux, notamment Ia reparation des accidents du travail et les mesures en 
faveur des enfants délaissés et a charge et des mères veuves. Le gouvernement fédéral 
a établi des pensions pour les anciens combattants de Ia Premiere Guerre mondiale 
et Icurs survivants, des pensions de vieillesse en 1927, des pensions aux aveugles en 
1937 et des mesures de secours aux chômeurs et d'assistance sociale aux anciens 
combattants au cours des annCes 1930. 

La transformation du Canada d'une sociétC rurale et agricole en une société urbaine 
et industrielle, l'insuffisance des ressources flnancières de certaines provinces pour 
assurer des normes minimums de bien-ètre social et les lacunes des services privés et 
publics d'assistance qui se sont manifestées d'une facon si dramatique pendant Ia crise 
économique des années 1930. ont provoqué des demandes sans cesse répétées en vue 
d'obtenir un régime national de sécurité sociale. Par tradition, les services de bien-étre 
se sent développés sous les auspices locales et provinciales Ct I'interprétation donnée a 
I'Acte de l'AmCrique du Nord britannique au sujet des programmes relatifs au soutien 
du revenu laissait planer des doutes sur Ia competence legislative dii gouvernement 
fCdCral dans cc domaine. 

Les dernandes au Parlement d'introduire des programmes nationaux d'assurances 
sociales et d'assistance sociale se sont multipliCes au cours des annCes. Itant donné Ia 
situation, on a utilisé trois diffCrentes mCthodes pour résoudre Ic prohlème constitu-
tionnel. La premiere était l'Ctablissement des subventions fédérales, dont découlaient 
les lois relatives aux vieillards et aux aveugles, qui visalent a crCer un régime fédéral-
provincial de pensions a I'échelle nationale. On a aussi largernent utilisé cette méthode 
durant Ia crise Cconomique des années 1930 pour apporter de I'aide aux chômeurs. 
La deuxième comprenait Ia modification de I'Acte de l'Amérique du Nerd britannique, 
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avec le consentement des provinces, dans le but de donner au gouvernement fédéral 
des pouvoirs dans de tels domaines que l'assurance-chomage et les pensions de vieillesse. 
En troisiême lieu, on a établi les allocations familiales et des programmes a l'intention 
des anciens combattants,—mesures qui n'exigeaient pas de modifications d'ordre 
constitutionnel. 

L'expansion et l'amélioration ininterrompues des programmes de bien-étre social 
ont subi l'influence de changements socio-économiques profonds et étendus; de l'ex-
périence acquise pendant Ia crise économique et Ia Seconde Guerre mondiate; de 
l'industrialisation rapide et de Ia concentration urbaine qui l'ont suivie; et de Ia 
conscience croissante de I'interdépendance des services sociaux et économiques. Le 
rapport Marsh sur Ia securité sociale, publié en 1943, et les propositions du gouverne-
ment fédéral a la Conference fédérale-provinciale de 1945 sur Ia reconstruction ont 
fait l'exposé de vastes programmes nationaux de sécurité sociale pour Ia période 
d'après-guerre au Canada. 

L'évolution et Ia croissance des besoins sociaux et les influences historiques et 
constitutionnelles ont donné une souplesse considerable a Ia sécurité sociale au Canada. 
En même temps, le régime de bien-étre social du Canada a eu un développement 
plutOt morcelé. On pouvait s'attendre a une deniande croissante d'intégration des 
programmes de sécurité sociale. Une telle réforme est maintenant en cours, marquee 
par un programme coordonné d'assurances sociales (Régime de pensions du Canada 
et le Régime des rentes du Québec) auquel s'ajoute un programme complet d'assistance 
sociale, le Régime d'assistance publique du Canada. 

Le dCveloppement dynamique du bien-étre social au Canada a été marqué, surtout 
depuis une quarantaine d'années, par une intervention croissante du gouvernement 
fédéral et dans l'exécution et dans le financement des programmes de bien-être. 
L'importance accrue du role fédCral au chapitre des finances se reflète dans le transfert 
des dépenses au titre du bien-étre de l'administration municipale au gouvernement 
provincial et du niveau local ou provincial au niveau fédéral. En 1926, les dépenses 
au titre du bien-être public atteignaient environ 86 millions de dollars, dont 49 
millions provenant du gouvernement fédéral, le reste se répartissant également entre 
les provinces et les municipalités. Pendant l'année financière 1964-1965, les dépenses 
ont atteint 2,894 millions de dollars, dont 82 p.  100 du gouvernement fédéral, 16 p. 
100 des provinces et 2 p. 100 des municipalités. 

Ces dernières années, le Québec a élargi son champ d'activité et a manifesté le 
désir de diriger et de financer ses propres programmes de bien-être social. II a établi 
un programme d'allocations scolaires en 1961 et le Régime des rentes du Québec en 
1965. Les gouvernements du Québec ont exprimé le désir de se retirer des programmes 
conjoints et ont conclu des accords avec le gouvernement fédéral a cette fin. 

Dans les années 1960, une association plus importante entre les gouvernements 
fédéral et provinciaux pour l'élaboration et l'administration des programmes de 
bien-étre est en voie d'évolution, appuyée par des conferences fédérales-provinciales 
de ministres, de sous-ministres et de hauts fonctionnaires de plus en plus fréquentes. 
Le Conseil national du bien-étre, Ctabli en 1963 et comprenant les dix sous-ministres 
provinciaux du bien-être et dix représentants d'organismes privés sous Ia présidence 
du sous-ministre du Bien-étre national, réunit des représentants des organismes pu-
blics et privés de bien-être du Canada pour conseiller le ministre de Ia Sante nationale 
et du Bien-ëtre social. 

Organ ismes privés 
Dans toute l'histoire du Canada, ce sont les organismes privés de bien-être qui ont 
fait ceuvre de pionniers dans Ia mise au point des services de bien-ëtre social. La 
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premiere société d'aide a l'enfance a Cte fondée a Toronto en 1891 et Ia premiere 
societe d'aide aux prisonniers a Montréal en 1892. La premiere Conference canadienne 
sur les ceuvres de charité et de correction, presage de Ia Conference canadienne 
sur le travail social, a eu lieu a Montréal en 1898. En 1899, le premier organisme 
daide a Ia faniille, maintenant l'Association du bien-être familial, a Cté établi; en 
1906, Ia Société d'aide a l'enfance d'Ottawa organisait en cette yule le premier service 
de surveillance. En 1914, Ia premiere école supCrieure de service social a été organisCe 
a Toronto. En 1917, Montréal voyait Ia creation de Ia premiCre Caisse de bien-
faisance, tandis quc 40 ans plus Lard Toronto établissait Ia Fédération des ceuvres, 
cc qui indiquait une tendance a l'Cloigner de Ia formule partielle. 

Bien des entreprjses nouvelles dans le domaine du bien-etre social, créCes et dirigées 
par les institutions privées, ont reçu l'encouragement et l'appui financier du gouverne-
inent. Au Québec, les institutions privées dirigent, avec l'aide de fonds publics, des 
services essentiels que dispensent ailleurs des organismes publics. Les organismes 
irivCs, qui complètent les mesures de bien-étre social gouvernenientales et qui stimulent 
l'tntérCt et favorisent l'action dans ce domaine, constituent un des élCments les plus 
importants du régime du bien-étre social. 

Le Conseil canadien du bien-être, fondé en 1920, est le bureau central des initiatives 
hCnCvoles et I'instrurnent de collaboration en matière de planification et d'action dans 
Ic dornaine du bien-être. Par ses divisions de Ia protection de lcnfance et du bien-étre 
familial, des caisses et conscils, du bien-ëtre en général, des recherches et des projets 
spéclaux ainsi que des services correctionnels, le Conseil sert de bureau central pour 
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les organismes locaux dans ces domaines. Un conseil provincial de bien-être en Ontario 
remplit des fonctions analogues dans cettc province. Les caisses et les conseils locaux 
jouent un role primordial dans Ia coordination, l'organisation et le progrès des ser-
vices de bien-être de Ia localité. 

Pendant de nombreuses annêes, Ia Conference canadienne sur le bien-étre social a 
servi de forum national pour l'Ctude des questions de bien-être. D'autres conferences 
permettent actuellement des etudes spécialisées. En 1960, on a tenu au Canada Ia 
premiere Conference nationale sur l'cnfance; une deuxième a etC convoquCc en 1965. 
La Conference nationale sur Ia famille tenue en 1964 a Cté suivie en 1965 par Ia 
fondation de l'lnstitut Vanier de Ia famille. En 1966, on tenait Ia premiere Conference 
canadienne du vieillisrne. 

Au Canada, le bien-Ctre social s'est dCveloppé en trois courants principaux; I'assis-
tance sociale et les services de bien-Ctre; les assurances sociales; les paiements universels. 
Leur raison d'être et orientation precise méritent une mention spCciale. 

Assistance sociale et services de bien-être 
Services et protection de l'enfance—Au cours des annees, Ct dans les cadres des 
programmes provinclaux de protection de l'enfance, on a organisC et fourni des services 
pour Ia protection des enfants délaissCs et a charge, des services pour les filles-mères 
et leur enfant, des services d'adoption et des foyers nourriciers. Le programme peut 
être dirigC par l'autorité provinciale ou I'administration peut en We delCguCe a des 
organismes privés déterminCs, y compris des organisations religieuses. Les sociétCs 
d'aide a I'enfance, auxquelles I'autoritC incombe dans cinq provinces, sont des orga-
nismes privés, a charte provinciale, rCgies par un conseil local d'administration, qui 
sont surveillées et en general aidées financièrement par les ministéres provinciaux. 
En Saskatchewan, en Ile-du-Prince-Edouard. it Terre-Neuve Ct en Alberta les services 
sont dirigCs par Ia province. En Ontario et au Nouveau-Brunswick, les services sont 
administrCs par un réseau de sociCtCs d'aide a l'enfance et en Colombie-Britannique, 
au Manitoba et en Nouvelle-Ecosse, par les sociCtCs d'aide a l'enfance dans les regions 
les plus peuplées Ct par Ia province ailleurs. Au Québec, Ia province fournit une aide 
financière importante a de nombreuses organisations et institutions privées reconnues 
qui s'occupent de l'enfance, d'action preventive et de réadaptation a l'intention des 
enfants dClaissés et a charge et d'Ccoles de protection de Ia jeunesse. Ainsi, a mesure 
que les cadres et Ia portéc de ces services se sont accrus, l'intervention et l'aide 
financière de Ia province se trouvaient Cgalement augmentées. 

Les institutions au service de l'cnfance ont progressC sous les auspices des autorités 
provinciales ou des organismes privCs. La multiplication des petites institutions spéci-
alisCes pour enfants souffrant de troubles affectifs et des foyers nourriciers collectifs 
pour enfants qui trouvent difficile dc se plier aux exigences de Ia vie au scm d'une 
famille adoptive compte parmi les tendances actuelles. L'adoption hãtive des enfants 
recoit beaucoup d'attention et plusieurs provinces ont organisC un service central des 
demandes de foyer sur tout leur territoire, surtout pour les enfants difficiles a placer a 
cause de leur age, d'infirmités physiques ou d'autres raisons. 

Une des mesures les plus importantes visant a fournir une aide flnancièrc aux 
mères veuves ayant des enfants a charge a été inaugurée pendant Ia Premiere Guerre 
mondiale, lorsque Ia province du Manitoba a CdictC Ia loi sur les allocations aux 
mêres nécessiteuses en 1916, suivie par Ia suite, pendant Ia guerre et dans l'entre-deux 
guerres, d'autres provinces et un rCseau de services provinciaux s'est organise dans 
tout le Canada. 
Aide et services destinés aux vielllards—Dans Ia premiere dCcennie du XXI siècle, le 
Parlement fédCral a examine l'à-propos d'une loi qui apporterait une aide flnancière 
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aux vieillards thins Ic besoin. On a décidé en 1908, cependant, que dans ce domaine, 
les mesures gouvernementales devraient se limiter a la creation de rentes auxquelles 
les gens pourraient contribuer pendant leur vie active afin de s'assurer unc pension 
pendant leur vicillesse. La loi sur les pensions de vieillesse n'a Cté proposCe qu'en 1926, 
mais Ic bill a été rejetC au SCnat. Un an plus tard, a Ia suite d'Clcctions gCnCrales, le 
Parlement a adopté une nouvelle loi prdvoyant une pension de vieillesse de $20 par 
mois pour toutes les personnes de 70 ans et plus, sur justification des ressources et de 
certaines conditions relatives a Ia residence. Ic gouvernement fédéral acquitterait 50 
p. 100 des frais des pensions payées par les gouvernements provinciaux. La Colombie-
Britannique a Cté Ia premiere province a accepter le programme. Pendant Ia crise 
économique, lorsqu'il est devenu evident que, en raison des frais Clevés du programme, 
certaines provinces refuseraient d'y participer, on a augmenté Ia part du gouvernement 
fédCral de 50 a 75 p. 100. En 1936, toutes les provinces et les Territoires du Nord-
Ouest participaient au régime de pensions fCdCral-provincial. En 1949, Terre-Neuve 
entrait dans Ia Confédération et prenait part au programme et Ia mCme année Ic 
Yukon commençait a faire des versements de sorte que le programme Ctait en vigueur 
partout au Canada. 

En 1950, Ic Comite mixte de La Chambre des communes et du SCnat sur Ia sécurité 
de Ia vicillesse, recorumandait urie pension universelle destinée a toutes les personnes 
agCes de 70 ans et plus, pour remplacer Ia lol sur les pensions de vieillcsse, ct un nou-
veau Programme d'assistance-vieillesse pour les personnes dc 65 a 69 ans, sur justifi-
cation des ressources. Une loi fédérale adoptCe en 1951 a donné suite a ces propositions 
et les provinces orit mis en vigueur une nouvelle loi d'assistance a Ia vieillesse. 

Certaines conditions spéciales de Ia vie actucile, comme l'automatisation et La 
retraitc hãtive, I'augmentation de La durée probable de Ia vie, les problèmes de 
I'urbanisation et Ia pénurie de logements convenables ont soulevC I'intCrCt sur les services 
et Ic logement destinés aux vieillards. Avec Ia misc au point des progranimes de soutien 
du revenu et des services ménagers et de soins a domicile, ainsi que de l'expansion 
des services d'infirmiéres visiteuses, un plus grand nombre dc personnes ãgées peuvent 
maintenant continuer a vivre d'une facon indCpendante dans leur foyer. La disponi-
bilitC des prets a long terme par l'cntrcmise de Ia SoclCté centrale d'hypothCques et 
de logement a aniClioré Ia situation dans Ic domaine de L'habitation destinCe aux 
vieillards. Les soins en institutions se sont accrus et les normes de traitement s'amé-
liorent. Au cours des dernières années, l'assistance provinciale aux foyers de vieillards 
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et aux höpitaux prives, sous forme de subventions de capital ou d'entretien ou les 
deux, a augmenté. Des programmes beaux de récréation et de loisirs destinés aux 
adultes âgés sont en vole de développement. De nombreux cercies de vieillards ont 
ete organisés et dans les plus grandes agglomerations, on a établi des centres de loisirs. 

II reste cependant beaucoup a faire. C'est cc qui ressort du rapport en 1966, du 
Comité special sur le vieillisme qui a fait une evaluation complete des besoins, des 
points de vue du bien-être, de Ia sante, du divertissement, du logement et de Ia 
sécuritC du revenu des vieillards et formulé des recommandations. 
Allocations aux invalides et services de réadaptation—Le premier programme d'assis-
tance publique aux invalides fut inaugurC en 1937 lorsque Ic gouvernement fCdCral a 
modiflC Ia boi sur les pensions de vieillesse pour assurer des pensions aux aveugles. 
Une loi distincte sur les aveugles, adoptCe en 1951, prévoyait Ic versement d'allocations 
aux aveugles. Au debut, l'âge admissible Ctait de 40 ans au moms, mais par Ia suite, 
ii fut abaissé a 18 ans. 

Plusieurs provinces se sont intéressées a élaborer des programmes pour les invalides 
non visCs par Ia loi sur les aveugles. L'Ontarjo et 1'Alberta ont établi de tels programmes, 
puis, en 1954, Ic gouvernement fCdéral a adopté Ia loi sur les invalides qui prCvoyait 
des allocations aux personnes âgees de 18 ans et plus atteintes d'invalidité totale et 
permanente. Peu de temps aprés, toutes les provinces participaient a ce programme 
fédéral-provincial. 

Des progrCs importants ont été réalisés dans les services de réadaptation, surtout 
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depuis Ia guerre. La Commission des accidents du travail de I'Ontario a fait ceuvre 
de pionnier, non seulernent au Canada mais ailleurs dans le monde, en démontrant Ia 
valeur d'un programme spécialise visant Ia réadaptatiori fonctionnelle des accidentés 
du travail et Ia prevention d'invaliditC. L'lnstitut de rehabilitation et le Centre 
d'ergothérapie et de readaptation a Montréal, Ic Centre de réadaptation G. F. Strong 
a Vancouver, le Lyndhurst Lodge pour les paraplegiques, l'Onwrio Crippled Children's 
Centre et le Centre I3akerwood de 1'lnstitut canadien des aveugles, tous trois de Toronto, 
comptent parmi les centres établis par des organismes privCs. Le programme national 
de réadaptation fonctionnelle inauguré au cours des années 1950, qui reléve main-
tenant du ministère de Ia Main-d'uvre et de l'lmmigration, assure le partage fCdéral 
des frais de determination de linvaliditë et d'autres services de rCadaptation. Depuis 
1954, Ia subvention a Ia réadaptation fonctionnelle et d'autres versements en vertu 
du Programme des subventions nationales a l'hygiène et du Programme d'assurance-
hospitalisation aident les ministéres provinciaux de Ia Sante, les hôpitaux d'enseigne-
ment, les centres de réadaptation et les organismes privés a étendre leurs services de 
réadaptation et a former Ic personnel requis. Le Service national de placement a 
organisC des services spCciaux de placement a I'iritention des handicapés, tandis que 
Ia formation professionnelle des infirmes a bénéficiC du Programme fédéral-provincial 
de formation technique et professionnelle. Les subventions nationales au bien-ëtre et 
le Régime d'assistancc publique du Canada viennent en aide a Ia rCadaptation sociale. 

Aides par les organismes provinciaux et locaux, les organismes nationaux s'emploient 
de plus en plus a susciter de I'intérêt afin de multiplier les services pour les handicapés. 
Le Conseil canadien de rCadaptation des invalides, fondé en 1962, coordonne les 
services privés de réadaptation. 
Chômage et assistance générale—Vu le nombre toujours croissant des chômeurs, les 
annCes de Ia crise économique ont éte une période difficile. Les administrations locales 
ont constaté que les secours requis dépassaient leurs moyens. Elles onE deniandC 
l'aide de leurs gouvernements provinclaux respectifs qul, a leur tour, ont fait appel au 
gouvernement fCdéral. Pendant cette période, le gouvernement fédCral a etC amenC a 
partager les frais des paienients d'assistance Ct des travaux publics de secours avec les 
gouvernements provinciaux et les conseils municipaux. 

Pendant les années 1950, des foyers de chomage persistaient et l'on a fait des 
instances auprCs du gouvernement fCdCral pour qu'iI Ctende Ia portée du programme 
d'assurance-chomage établi en 1940. Les remCdes appliqués suivaient deux voies pour 
corriger Ia situation. Le programme a etC étendu afin d'englober les personnes dont les 
prestations s'Cpuisaient par suite de chômage saisonnier. Puis, un programme fédCral 
d'assistance-chômage a Cté inauguré en 1956 assurant t'acquittement de Ia moitié des 
frais des paiements provinciaux d'assistance au-dessus d'un niveau déterminC de 
maniCre a laisser aux provinces Ia charge de tous les frais d'assistance aux inaptes. La 
Ioi a Cté modifiCe en 1957 afin de supprimer cc minimum et, depuis lors, le gouverne-
ment fédCral partage tous les frais d'assistance génCrale des provinces et des municipali-
tCs, sauf ceux des allocations provinciales aux mCres nécessiteuses. 

Régime d'assistance publique du Canada—Le Régime d'assistance publique du Canada, 
fondé en 1966, permet Ia coordination de tous les programmes fCdéraux-provinciaux 
d'assistance publique. Conformérnent au Régime d'assistance publique du Canada, les 
provinces peuvent, si dies Ic désirent, rCunir en un seul programme les quatre anciens 
programmes fCdCraux-provinciaux d'assistance destinCs aux vieillards, aux aveugles. 
aux infirmes Ct aux chômeurs. L'aide accordCe en vertu du régime se fonde sur les 
besoins matCriels de Ia famille ou du particulier aussi bien que sur Ic revenu disponible. 

Le Régime insiste davantage sur I'expansion et l'amélioration des services destinCs 
a attCnuer Ic degrC de dCpendance. II appuie I'administration des programmes d'assis- 
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tance publique et des services de bien-ëtre connexes. II prévoit certains programmes 
spéciaux visant Ia motivation et Ia capacite de travail des personnes qui rencontrent 
des diflicultés exceptionnelles a obtenir et a conserver tin emploi. 

Le gouvernement fédéral vient en aide aux services de protection de l'enfance et de 
La jeunesse. Pour La premiere fois, Ic gouvernement fCdéraL parage les frais des allo-
cations provinciaLes aux mères nécessiteuscs et a leurs enfants a charge et acquitte une 
partie des frais des services de sante offerts aux bénéflciaires d'assistance. Le Régime 
prCvoit des paiements supplCmentaires lorsque, compte tenu des besoins du particulier 
ou de Ia fanillie, les autres prestations d'assurance ou d'assistance sociales ne suffisent 
pas. 
Services de correction—Les services de correction des adultes se partagent entre les 
gouverncmcnts fédCral et provinciaux. Les pénitenciers fédéraux qu'administre Ic 
Commissaire des pénitenciers, recoivent tous les délinquants condamnés par les 
tribunaux a deux ans ou plus de detention. La Commission nationale des libCrations 
conditionnelles revise automatiquement toutes les sentences de deux ans ou plus et 
peut accorder, refuser, révoquer ou suspendre Ia liberation conditionnelle et révoquer 
ou suspendre toute peine de fouet. 

Les institutions pour délinquants qui purgent une peine de moms de deux ans Ct les 
services de surveillance des adultes reLévent des provinces. Sept d'entre elles possèdent 
maintenant des services publics de surveillance et d'autres provinces se proposent 
d'en établir. Les organisnles privés de bien-être fournissent des services post-pénaux 
et aussi certains services de liberté surveillée. 

Les services correctionnels pour Les jeunes déLinquants sont places sous l'autorité 
des provinces. Les provinces ou des organismes privés sous Ia surveillance provinciale, 
dirigent les services. Au cours des derniêres années, les endroits desservis par les cours 
de jeunes dClinquants se sont accrus et les services de surveillance destinCs a cc groupe 
sont en vole d'expansion et de perlectionnement. 
Le personnel du bien-être--Depuis le debut des années 1960, les amCnagenlents consacrés 
a Ia formation du personnel sont en pleine expansion. Les huit institutions existantes,-
les universitCs Laval, de Montréal, McGill, d'Ottawa, de Toronto, du Manitoba et de 
Ia Colombie-Britannique, ainsi que Ia Maritime Sc/tool of Social Work,—ont marqué 
un accroissement du nombre d'inscriptions; deux nouvelles écoles sont en voic d'orga-
nisation a l'université Waterloo Lutheran et a l'UniversitC de l'Alberta (Calgary). 
Toutes ces institutions offrent un cours post-universitaire de deux ans conduisant a 
une maitrise en sciences sociales; aux universités de Toronto Ct McGill, on offre 
également une troisième annCe d'études en service social; a Toronto, on offre aussi tin 
cours conduisant au doctorat. 

Des cours conduisant au baccalauréat ès arts avec mention en service social sont 
offerts a l'UniversitC Sir George Williams de Montréal et a l'Université Memorial de 
St-Jean (T.-N.). D'autrcs universitCs envisagent L'organisation d'un tel programme. 

Les cours de formation professionnelic au niveau post-secondaire dans Ic domaine 
du bien-étre se donnent aux instituts de technologie a Toronto, Brandon et Vancouver 
et des cours analogues sont a l'etude a d'autres institutions semblables. Les organi-
sations tant privCes que publiques ont mis au point toute tine gamme de programmes 
de formation en service. La Commission de l'éducation et du personnel en service 
social, instituée en 1960, constitue un centre national pour étudier les problèrnes des 
cadres de prCposCs au bien-Ctre social. 
Subventions nationales au bien-étre—Ces subvent ions, qu'administre Ic ministère de Ia 
Sante nationale et du Bien-Ctre social, visent a aider l'organisation et l'expansion des 
services de bien-Ctre social, a accroitre les effectifs de personnel competent et a appuyer 
Ia recherche en matiêre de bien-être. Le programme, établi en 1962, a commence sa 
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quatrième annéc pourvu d'un credit budgétaire de deux millions de dollars pour 
1966-1967. Dans certains cas, Ic gouvernement fédCral fournit toute l'aide destinée a 
un programme, tandis qu'en d'autres Ia contribution fédérale égale celle de Ia province. 
Les programmes de demonstration Cl autres d'une grande diversitC bénéficient de l'aide 
dans le but d'assister les services de bien-étre privés et publics au scin des provinces. 
On accorde Ia prioritC aux programmes censés amCliorer notablement l'organisation 
et Ia coordination des services déjà établis ainsi que leurs cadres et enfin l'organisation 
de nouveaux services destinés a subvenir aux besoins en matiêre de bien-&re et a 
prévenir les problCmes de dCpendance. 

Des subventions a divers programmes de formation a t'intention du personnel du 
bien-étre des organismes publics et privés, aux niveaux de service direct, de Ia surveil-
lance et de l'administration, sont accordCes, sur justification, si l'administration en 
deviendra ainsi plus efficace. Des contributions financières permettent d'augmenter 
les effectifs dii personnel enseignant dans les Ccoles canadiennes de bien-étre social et 
pour les postes denseignement sur place, cc qui permet des inscriptions plus nombrcuses. 
Les provinces distribuent des bourses d'entretien et des subventions a Ia formation aux 
Ctudiants qui fréquentent les écoles de service social. Des bourses d'études et de 
recherches sont décernCes par voie de concours national. 
Réeréation—Dcpuis Ia guerre, les gouvernements provinciaux et les administrations 
locales, en collaboration avec les organismes sportifs et récréatils, ont fait beaucoup 
pour organiser et étendre les services de recreation dans tout Ic Canada. L'urbanisation 
et les loisirs sans cesse croissants qu'entrainent l'industrialisation et l'automatisation 
ont depuis longtemps fait ressortir Ia nécessité d'accroitre les divertissements. AprCs 
s'Ctre aventuré quelque pcu dans ce domaine sous Ic régime de Ia loi sur l'aptitude 
physique nationale de 1943, abrogCe dix ans plus tard, Ic Programme de Ia sante et 
du sport amateur établi en 1961, que dirige Ic ministCre de Ia Sante nationale et du 
Bien-étre social, a apporté I'appui fCdéral aux programmes récréatifs au Canada. 

Les futurs propriàtaires pcuvent, a bon compte, se porter acquéreurs de terrains a bâtir 
complêtement aniénagés grace a Ia collaboration des gouvcrnernents fédéral, pro- 
vinciaux et municipaux. On voit ici un projel daniénagemeni a Corner 8rook (T.-N.) 

qui otTre tine vue magnitiquc du caur de la yule ci des cnyirons. 
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En bordure des villes canadiennes, dans d'attrayants paysages, des Iotisscrncnts 
suburbains compktement aménagés offrent une grande variétë d'habitations oü 
s'écoulc pasibIcrnent la vie familiale. Des prëts hypothëcaires consentis en vertu de Ia 
Ioi nationale sur I'habitation a l'égard de maisons neuves dans des subdivisions 
approuvem comme ici a Barrie (Ont.), permettent aux Canadiens de bâtir scIon leurs 

moyens Ct selon leurs besoins. 

Assurances sociales 
Tandis que l'assistance sociale a progressé du concept du secours aux paurcs a celui 
de l'aide mutuelle, d'une facon un peu parallèle les assurances sociales, d'abord en-
visagées sous forme d'assurances privées, ont cédé Ia place aux programmes publics 
a participation des intéressés prévoyant des prestations qui, dans une certaine mesure, 
sont rattachées aux besoins. L'évolution des programmes d'assurances sociales s'est 
faite dans le sens suivant: protection plus conipléte de Ia population contre tine gamme 
étendue de risques. Dans cette evolution, l'accent Porte sur Ia mesure dans laquelle les 
prestations répondent aux besoins plutôt que sur Ia reserve mathématique. 
Reparation des accidents du travail—Les premieres tentatives vers Ia creation d'un 
régime canadien de sédurité sociale ont porte sur Ia reparation des accidents du travail. 
Une Ioi adoptée par Ia province d'Ontario en 1914 donnait une nouvelle forme a Ia 
reparation des accidents du travail au Canada et offrait un modèle législatif aux autres 
provinces. Cette loi renfermait deux principes irnportants: Ia responsabilite collective 
et I'assurance d'Etat. Depuis lors, toutes les autres provinces ont adoptC des mesures 
semblables et le gouvernement fédCral a pris des dispositions a l'égard des employCs 
qui rclèvent de sa competence et en a contlC i'application au ministère du Travail. 

La reparation des accidents fournit un revenu a l'employé blessC au cours de son 
travail ou atteint d'incapacité par suite d'une maladie professionnelle déterminCe. 
Sont compris aussi les services médicaux, l'hospitalisation, Ia réadaptation et, dans 
les cas de décés, des indemnitCs aux personnes a charge survivantes. L'indemnité est 
due de droit et ii ne peut We question de faute ou de negligence. La Ioi est de grande 
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Ic, hjti,cur, eI1orçain de repondre a I.t deniande erwssante de bons logement, les 
stocks d'habitai,ons a loyer ne font quc s'accroitre. Ccttc nouvellc conciergerie a 
Hamilton (Ont.), financèe aux termes de Ia Ioi nationale sur 'habitation, est carac- 

teristique de idles entreprises. 

portéc. Elle embrasse les principales industries périlleuses et it peu près toutes celles 
qui exigent du travail manuel (sauf l'agriculture) dans toutes les provinces. Elle vise 
égalernent un nombre considerable d'ernplois non industriels. 

Les cotisations sont entiCrement a Ia charge des employeurs des industries visées 
par Ia loi et Ia cotisation annuelle d'un employeur se fonde sur Ia rémunération globale 
versée, compte tenu de Ia table d'expérience en matière d'accidents de sa categoric 
industrielle. Tous les frais, y compris les frais d'adrninistration, sont payCs sur Ia 
Caisse des accidents du travail. La reparation des accidents du travail est administrée 
par des commissions provinciales dont Ia competence en Ia matière est exclusive et 
definitive. Dans quelques provinces, Ia Commission des accidents du travail jouit de 
pouvoirs Ctendus relativement a Ia protection contre les accidents, tandis qu'en d'autres, 
des associations d'employeurs, instituCes en conformite de Ia loi, s'occupent de Ia 
securité industrielle. 
L'assurance-chômage—La crise economique des années 1930 a fait ressortir Ia nCcessité 
d'un programme relatif au maintien du revenu pour les chômeurs et, le chomage Ctant 
repandu par tout Ic pays, II était nettement evident que des mesures d'envergure 
nationale s'imposaient. Le Parlement a adopté Ia loi sur l'assurance-chOrnage en 1935, 
mais celle-ci a été dCclarée ultra rires en 1937. Une modification constitutionnelle que 
toutes les provinces ont acceptée a place cette question sous Ia juridiction fedérale en 
1940. L'adoption de Ia loi fédCrale sur l'assurance-chômage a suivi. 

L'assurance-chôrnage protege le revenu d'une personne pendant une perte temporaire 

BIEN-ETRE SOCIAL 	 357 



d'emploi et est rattachée aux gains avant le chomage. La loi s'applique a environ 77 p. 100 
de Ia main-d'ceuvre non agricole. On a modiflé Ia loi periodiquement pour en accroitre 
la portee et pour augmenter les cotisations et les prestations. 

La caisse d'assurance-chOmage est financée par des contributions égaies de l'employé 
et de l'employeur, Ic gouvernement fédéral payant 20 p.  lOU de leurs contributions 
collectives ainsi que les frais d'administration. La Commission d'assurance-chOmage 
assure l'application du programme. La loi sur i'assurance-chômage a aussi établi un 
Service national de placement en remplacement du service fédéral-provincial qui s'était 
organisé dans le cours des années conforménient a Ia loi de coordination des bureaux 
de placement de 1918. Aprés avoir été dirigé pendant 25 ans par Ia Commission, Ic 
Service national de placement relève maintenant du ministère de Ia Main-d'ceuvre et de 
l'Inirnigration. 
I.e Régime de pensions du Canada et le Régime des rentes du Québec—Ce n'est qu'en 
1965 qu'on a introduit au Canada un programme complet d'assurance-vieillesse, de 
survie et d'invalidité a participation des intéressés. L'activité fédérale dans cc domaine 
est régie par Ia modification de 1951 a l'Acte de l'Amerique du Nord britannique qui 
autorise Ic Parlenient a édicter des lois relatives aux pensions de vieillesse au Canada, 
dans Ia mesure oi Ia Ioi fédérale ne porte pas atteinte a l'application de toute loi 
provinciale présente ou future sur les pensions de vicillesse. Une autre modification 
apportée en 1964 étendait Ia portée de cette disposition aux indemnités de survie et 
d'inva!idité. 

Le Régime de pensions du Canada, adopté par Ic Pariement en 1965, prévoyait qu'iI 
ne s'app!iquerait pas a toute province qui prendrait des mesures pour orgarliser un 
régime complet analogue, Ct Ia province de Québec a décidé d'organiser son propre 
programme. Les regimes du Canada et du Québec sont coordonnés pour offrir un 
régime national de pensions a participation des intéressés. I.e Régime englobe obli-
gatoirement toute Ia main-dccuvre. Le taux de cotisation est de 1.8 p.  IOU a Ia lois 
pour l'employeur et pour l'employé et de 3.6 p. 100 pour les personnes travaillant a 
leur propre compte. La limite supérieure des gains cotisables est de $5,000 par annee, 
tandis que les gains jusqu'à concurrence de $600 par année ne sont pas cotisables. 

Le Régime inclut des pensions de retraite, des indemnités d'invalidité, des indemnités 
aux survivants pour les veuves et les orphelins et une prestation de dCcés globale. 
II prévoit Ia revision automat ique des pensions pour tenir compte des changements des 
niveaux de salaires et celle des prestations versées pour tenir compte des hausses du 
coUt de Ia vie. 

Les contributions qui ne sont pas nécessaires pour payer les indemnités et les dépenses 
d'adrninistration sont créditCes a un Fonds de placement et servent a l'achat de titres 
provinciaux. Le ministère du Revenu national percoit les cotisations et Ic ministére 
de Ia Sante nationale et du Bien-étre social verse ics indemnitCs. La Commission des 
rentes du Québec s'occupe de l'administration du régime de cette province. 

Paiements universels 

Le régime des paiements universels est le troisième élément de base du programme de 
de Ia sécurité du revenu du Canada. Les programmes sont universels parce qu'ils 
procurent des indemnités pratiquement a toutes les personnes qui ont soit moms soit 
plus qu'un age déterminé. us assurent une nouvelle repartition du revenu aux families 
qui ont des enfants et aux citoyens Igés. Pendant l'année financière 1966-1967, ces 
paiements s'Cièvent a 1,662 millions de dollars. 
Allocations familiales et allocations aux jeunes—Au milieu du bouleversement cause 
par Ia guerre, Ic Canada, en établissant un régime d'allocations familiales en 1945, a 
pris une mesure importante pour assister les enfants des families a revenu modique et 
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pour assurer une hausse importante des dépenses de consommation pendant Ia periode 
de rétablissement daprès-guerre. Le programnie complete d'autres plans de soutien du 
revenu qui renferment pcu ou pas de dispositions visant a pourvoir aux besoins des 
enfants a Ia charge des béneficiaires. 

Le mjnistCre de Ia Sante nationale et du Bien-ëtre social verse des allocations fami-
hales aux mores a l'Cgard de tout enfant de moms de 16 ans nC au Canada ou y rCsidant 
depuis un an. Un programme dassistance familiahc fournit des indemnites semblables 
a l'Cgard des enfants des immigrants ou des Canadiens qui rev iennent s'Ctablir au 
Canada mais qu ny resident pas encore depuis un an. Ces versernents doivent servir 
a payer les soins et l'éducation de l'enfant et ne sont payables pour aucun enfant qui 
nCglige de se conformer au rOglement scolaire provincial. Depuis 1945. le taux des 
allocations a fail lobjet de diverses modifications. dont Ia derniCre en 1957 Iorsque 
l'ahlocation a Ote portée a $6 par mois pour les enfants de moms de 10 ans et a $8 par 
mois pour ceux de 10 a 16 ans. 

Un programme d'allocations aux jeunes fut inaugurO en septembre 1964 dans le but 
d'encourager les jcunes a continuer leurs Otudes au-delà de lãge oü l'on quitte habi-
tuellement 1'Ccole. l)es mensualitCs de $10 sont versecs a Fegard des jeuncs a charge 
de 16 et 17 ans qui frCquentent l'Ccole ou qui ne peuvent le faire par suite d'invaliditC. 
Comme Ic Quebec avait déjà etabli des allocations scolaires en 1961 a l'egard du mCme 
groupe de jeunes, les allocations fédCrales ne sont pas versées dans cctte province 
mais le gouvernenlent federal compense Ia province pour les allocations qu'eIle verse. 

(in garcon et son chien ont hcaucoup d'intérêts communs, y compris I'arnour de Ia 
musiquc. 
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l'ensions de Ia securite de Ia vieillesse—L'iiiaiiguration dii programme ledéral de Ia 
sécurité de Ia vicillesse Ic le  janvier 1952, était Ia tentative Ia plus ambitieuse du 
Canada jusqu'alors dans Ic domaine de Ia sécurité sociale. Administrée par Ic ministère 
de Ia Sante nationale et du Bien-étre social a ses bureaux régionaux, Ia pension a taux 
unifornie était a I'origine payable a toute personne âgée de 70 ans Ct plus, a Ia seule 
reserve d'une condition relative a Ia residence. En 1965, une modification abaissait 
[age d'admissibilité d'un an a chaque année de 1966 a 1970 oà environ 1,600,000 
personnes ãgées de 65 ans et plus recevront Ia pension. Une autre modification prevoit 
Ia revision de Ia pension pour tenir compte des augmentations du coat de Ia vie. 

Depuis I'inauguration du programme, on a accordé beaucoup d'attention a Ia 
question de savoir si Ia pension était suffisante. Au debut, soit en 1952, Ia pension était 
de $40 par mois, montant qui s'est accru par Ia suite a diverses reprises pour atteindre 
S75 par mois en 1963. Le débat sur Ia nécessité d'une pension plus adequate se poursuit. 
A Ia veille du centenaire de la Confédération, Ia question est devenue I'un des points les 
plus litigieux du domaine de la sécurité sociale. Entre autres, ii a eté propose de porter Ia 
pension de vieillesse de $75 a $ioo par mois. Une autre proposition formulée dans Ic 
rapport du Comité du Sénat sur le vielllisme, demande de garantir un revenu minimum 
de $1,260 au célibataire et de $2,220 au couple mane, sur justification des revenus; 
par Ia suite, on remplacerait ces montants par des budgets minimums socialement 
acceptables que mettrait au point un organisme technique competent. En juillet 1966, 
Ic gouvernement fédéral a annoncé qu'il se proposait de presenter des projets de lois 
prévoyant le versement de prestations supplémentaires aux bénéficiaires de Ia pension 
de vieillesse que Ic Régime de pensions du Canada n'aide pas ou auxquels ce Régime 
noffre qu'une aide limitée. 

Le bien-être social passé et futur 
Au cours des cent dernières années, surtout pendant les périodes critiques, La forme 
du bien-étre social du Canada, suivant L'expression de Browning, ne s'est décomposée 
que pour se recomposer sous I'influence des conditions du milieu canadien en voie 
d'évoLut ion et des besoins fondamentaux du peuple canadien. La caractéristique du 
siècle a été une collaboration croissante entre les gouvernements fédéral et provinciaux 
ainsi qu'entre les organismes publics et privés dans le domaine du bien-étre social. 
Cette evolution s'accompagnait de problèmes persistants mais un régime complet et 
coordonné de programmes de bien-ètre social se fait voir actuellement. 

Au moment méme oi le Canada semble près d'établir une série complete de mesures 
pour assurer le revenu, [attention se tourne vers une méthode tout a fait nouvelle dans 
cc domaine, soit le revenu minimum garanti. Cette technique offre a Ia fois une méthode 
plus universelle de sécurité du revenu et un moyen plus efficace de lutte contre Ia 
pauvreté. Dans une société dynamique et d'une complexité croissante, oü [opinion sur 
les rOles respectifs des gouvernements fédéral et provinciaux dans le domaine du bien-
Ctre change constamment, et frappée des effets de l'automatisation et des autres progrès 
socio-économiques, il sera de toute premiere nécessité que le Canada, au debut de son 
deuxième siècle de Confédération, soit dispose a modifier et a adapter ses mesures 
actuelles d'ordre social, fiscal et constitutionnel pour êtrc en mesure de faire face aux 
problèmes innombrables qui surgiront dans Ic domaine du bien-étre social. 

(JOSEPH W. WILLARD) 
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La Gajrjncr Fine Arts Building construite sur les terrains de I'Univcrsité Mount Allison 
a Sackvillc (N-B.). témoigne des millions dépensés en vue de l'expansion des installa- 

tions scolaires depuis Ia guerre. L'édifIce loge 80 étudiants et leurs professeurs. 

Education 
Au cours des cent derniéres années, I' education au Canada s'est transformée d'un 
privilege a quelques-uns en un droit pour tous. Les petites écoles de bois rond ont 
cédé Ia place a des edifices valant plusieurs millions de dollars. Avant Ia ConfédCration, 
seulement quelques centaines d'Clèves faisaient leur cours secondaire; vers 1867, Ia 
frequentation scolaire au niveau secondaire cornmenca a s'améliorer, et vers 1900 elIe 
avait sensiblement augmenté. Actuellement, l'accroissement formidable de Ia clientele 
scolaire oblige les provinces et Ic pays a affecter des centaines de millions de dollars 
aux installations nouvelles et agrandies et au relévenient des traitements du personnel 
enseignant. 

En 1860, les écoles publiques ne faisaient que poindre et les conceptions philosophi-
ques qu'on en avait étaient diverses. Le système ontarien d'éducation était organisé 
d'après Ia réforme préconisée par Egerton Ryerson. Au Québec, les Ccoles se mode-
laient sur les Ccoles francaises du XVIIIC  siècle. Dans ces deux provinces, les program-
mes étaient fortement orientCs vers l'enseignement religleux sur lequel se greffaient les 
lecons de lecture, d'écriture et d'arithmétique. 

Dans Ia region de I'Atlantique, des lois relatives aux écoles gratuites avaient été 
adoptées en Ile-du-Prince-Edouard en 1852: en Nouvelle-Ecosse en 1864: et au Nou-
veau-Brunswick en 1871. Au moment de Ia ConfCdCration, ii y avait en Ile-du-Prince-
Edouard quelques écoles de district, une academic classique, ainsi qu'un college. A 
Terre-Neuve (qui n'a fait partie du Canada qu'en 1949) l'enseignement était dispense 
par des missions de confessions diverses. 

Dans l'Ouest ainsi que sur Ia cOte du Pacifique, les premiCres écoles ont èté fondées 
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par des coninlunautés re]igieuscs ai nsi quc par lii Compagnie de Ia Haic dii udson. 
A Ia suite de I'irnmigration (IC niilliers de colons dans les Prairies, le régime scolaire 
local a commence a prendre une forme semblable a celle du système ontarien. En 
Colombie-Britannique Ia Ioi des écoles communes de 1865 devait instituer un conseil 
général de l'Cducation dirigé par un surintendant autorisC a Ctablir des écoles, imposer 
des programmes et des manuels scolaires, et mettre sur pied un service d'inspection. 

La Confederation n'a pas modiflé les structures provinciales de l'éducation, qui est 
demeurée Ia responsabilitC des provinces. L'article 93 de I'Acte de l'AniCrique du 
Nord britannique de 1867 (voir ci-dessous) conférait aux diverses legislatures provin-
ciales le pouvoir souverain en ce qui a trait a l'Cducation. Cependant, ii restait au 
gouvernement fédéral Ia responsabilité de l'Cducation des Canadiens rCsidant en dehors 
des provinces ainsi que des Esquimaux et des Indiens rCsidant ou non dans une province. 
93. Dans chaque province, La legislature pourra exciusivement décréter des lois relatives a 
I'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes: 

V Rien dans ces Lois ne devra prjud icier a aucun droit ou privilege confCrC, lors de 
l'union, par Ia loi a aucune classe particulière de personnes dans Ia province, relativement 
aux écoles séparécs (denominational); 
2 Tous les pouvoirs, privileges et devoirs conférés et imposes par Ia Ioi dans Ic Haut-
Canada, lors de l'union, aux écoles séparées et aux syndics d'écoles des sujets catholiques 
de Sa Majesté, seront et sont par le present Ctendus aux écoles dissidentes des sujets 
protestants et catholiques de Ia Reine dans Ia province de Québec; 
3 Dans toute province oi un système d'écoles séparécs ou dissidentes existera par Ia loi, 
lors de I'union, ou sera subséquemment établi par La legislature de Ia province,—iI pourra 
We interjeté appel au gouverneur-genéral en conseil de tout acte ou decision d'aucune 
autoritC provinciale affectant aucun des droits ou privileges de Ia minoritC protcstante ou 
catholique des sujets de Sa Majesté relativement a L'Cducation; 
4 Dans le cas oü il ne serait pas décrété telle lol provinciale que, de temps a autre, Ic 
gouverneur-gCneral en conseil jugera nécessaire pour donner suite et execution aux dispo-
sitions du present article,—ou dans le cas oü quelque decision du gouverneur-general en 
conseil, sur appel interjeté en vertu du present article, ne serait pas misc a execution par 
lautorité provinciale compétente,—alors et en tout tel cas, et en tant seulement quc les 
circonstances de chaque cas I'exigeront, le Parlement du Canada pourra décréter des lois 
propres a y remédier pour donner suite et execution aux dispositions du present article, 
ainsi qu'à toute decision rendue par le gouverneur-général en conseil sous l'autorite de 
cc mCme article. 

Lc Canada compte actuellement dix systèmes provinciaux d'éducation. Bien que ces 
systCmes se ressemblent heaucoup, certains ont des traits particuliers. Terre-Neuve 
conserve un régime confessionncl fonctionnant sous un unique ministère de l'Education. 
Pour Quebec, il y a deux divisions soumises a un scul ministère,—le premier est essen-
tiellement francophonc et catholique: l'autre, anglophone Ct protestant. Au Yukon le 
système est modelé dans l'ensernblc scIon Ia structure de celui de Ia Colombie-Britan-
nique. Dans les Territoires du Nord-Ouest, c'est Ic gouvernement fCdéral qui s'occupe 
de l'Cducation. Le ministère fCdCral du Nord canadien et des Affaires indiennes collabore 
avec les ministéres provinciaux de I'Education pour inscrire les enfants indiens dans les 
écoles locales ou aménage des écoles dans les reserves lorsque cela s'avère opportun. 

Chaque province dCsigne un membre du Cabinet ministre de l'Education. Subor -
donné a cc ministre, Ic sous-ministre, un fonctionnaire possédant Ia qualification 
d'Cducateur de grade supéricur, voit a l'adniinistration du ministère et conseille le 
niinistre relativement aux lignes de conduite. 

Chaque ministére de l'Education soccupe: l°de Ia formation et de l'accrCditation des 
inst ituteurs; 2° des services d'inspection destinés a assurer Ic respect de normes prCcises; 
3 de prodiguer de l'aide financièrc aux Ccoles au moyen d'octrois et de services; 4 °  de 
prescrire des programmes d'études et des manuels; 50  d'édicter des règles et des règle-
ments pour Ia gouverne des commissaires d'écoles et des insituteurs. Tous les minis-
teres exigent que les écoles leur prCsentent des rapports réguliers, 

Le personnel d'un ministère se compose ordinairernent: d'un inspecteur en chef des 
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écoles; d'inspecteurs ou de surintendants des écoles secondaires et des écoles primaires; 
de directeurs ou chefs préposés aux programmes d'Ctudes, a Ia formation technique. 
a Ia formation des instituteurs, aux sciences domestiqucs, a l'oricntation, a I'Cducation 
physique, a l'Cducation audio-visuelle, aux cours par correspondance, a l'Cducation 
des adultes. II assure aussi un nombre limité d'autres services ainsi qu'un personnel 
technique et d'écritures. A Terre-Neuve it y a un surintendant pour chacune des cinq 
confessions reconnues par Ia loi des écoles; et au Québec it y a deux sous-ministres: 
un est chargé du régime francophone et l'autre. de Ia division anglophone. 

Des Commissions royales provinciales d'enquCte sur l'éducation ont récemment 
recommandé des transformations fondamentales. Au Nouveau-Brunswick, Ic ministére 
provincial assume les responsabilités qui étaient autrefois exercCes par Ics commissions 
de comté; en Colombie-Britannique, on a mis sur pied de nouvelles institutions d'études 
avancées et en Ontario on a créC un Département des afl'aires universitaires qu'on a 
conflé au ministre de l'Education. 

II s'est produit dans Ia province de Québec des changements comportant des consC-
quences a longue portCc. Appelée cOpCration 55a une rCorganisation de l'enseignerncnt 
secondaire groupant des écoles en unites plus imposantes a dCbutC en 1964 pour se 
terminer au debut de 1966. Des membres de commissions scolaires locales représentant 
plusieurs centaines d'Clêves catholiques de langue francaise ont été choisis pour 
constituer 55 commissions scolaires régionales pour les cours secondaires. tandis que 
les commissions scolaires locales continuent de s'occuper des cours primaires. Une 
operation semblable a réorganisC les commissions scolaires protestantes de langue 
anglaise pour constituer neuf commissions scolaires rCgionales. En plus des commis-
sions, on a mis sur pied 64 coniitCs régionaux de planification qui ont presenté 64 plans 
régionaux d'aménagements scolaires. 

Dans toutes les provinces, les commissions scolaires locales agissent a titre de 
corporations et fonctionnent conformément a Ia Ioi et aux règlements scolaires. Elles 
établissent et entretiennent les écoles, engagent des instituteurs qualifies, prCparent des 
budgets pour les reunions annuelles et les soumettent aux autoritCs municipales. Les 
premieres commissions scolaires se composaient de trois membres mais, au fur et a 
mesure que les villes et les cites se sont développées, on prCvoyait un nombre accru 
de commissaires élus ou nommés. Dans certains districts scolaires les commissions 
scolaires sont différentes pour les Ccotes primaires, secondaircs et séparees. 

La tendance vers des unites administratives plus considérables a pris de I'ampleur 
apres Ia Secondc Guerre mondiale. Dans les regions rurales, les premiers districts scolaires 
couvraient une superticie de 4 milles carrés. AprCs Ia guerre, les commissions scolaires 
ont dü faire face 6 deux problémes importants: grave pCnurie d'institutcurs Ct inégalitC 
des ressources tinanciCres pour supporter les écoles. On a espérC que de plus giandes 
unites remCdieraient a ces problémes et mettraient de meilleures installations a Ia 
disposition d'un nombre accru d'Ccoliers. Les legislatures de I'Albcrta, de Ia Colombie-
Britannique, de Ia Saskatchewan et des provinces de l'Atlantique ont adopté des lois 
prCvoyant des unites plus considérables mais, dans le cas des deux premieres, des 
dispositions Iaissaient un choix aux localités. Au Manitoba. Ia Ioi adoptée énoncait 
certains avantages aux regions qul s'organisaient en unites plus étendues pour Ic 
cours secondaire. Au Québec, d'Opération 55>> a place I'enscignement secondaire et 
professionnel dans des cadres administratifs plus vastes. En Ontario, on a constituC 
récemment cinq nouvelles zones a proximité des trois villes du Nord et des deux villes 
du Sud ci I'on en établira d'autres. Chaque zone comprend au moms six corntés ou 
encore plusicurs districts du Nord. Dans certaines regions de I'Alberta, on a établi neuf 
regions scolaires de comtC correspondant 6 des unites municipaics et, dans ces regions, 
un comité du conseil municipal dirige les écoles et jouit de I'autorité et des pouvoirs 
ordinairement conférés a Ia commission scolaire de I'unitC. 
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En 1964-1965. 4,732,476 élèvcs étaient inscrits aux cours priniaires et secondaires des 
écoles publiques et des écoles séparées, 198,902 élèves fréquentaient des écoles privées 
et 30,668, des écoles commerciales privées. II y avait 20,105 élèves inscrits a p1cm 
temps a des cours post-secondaires dans des instituts de technologie, quelque 200,000 
inscrits a des cours professionnels au niveau du cours secondaire et environ 127,000 
jeunes adultes inscrits a des cours professionnels établis conformément aux ententes 
fédérales-provinciales, y compris Ia formation d'apprentis. 

Les maisons d'enseignenient supérieur dispensaient l'enseignement a 178,238 
étudiants réguliers dont 13,797 dans des cours post-universitaires, et 63,824 suivaient a 
temps partiel des cours au niveau universitaire. Plus de 7,000 autres étaient inscrits aux 
écoles de pedagogic. L'éducation des adultes intéressait au moms 250,000 autres. En 
1964-1965, 33,497 baccalaurCats ou diplômes du premier degré ou l'équivalent ont èté 
décernés. Sur cc nonibre, 17,357 portaient sur les arts ou les sciences et constituaient le 
groupe le plus imposant; venaient ensuite 5,204 diplômes en education, 2,256 en genie, 
et 1,627 en commerce et administration commerciale. Au cours de Ia méme année, 
4,095 maitrises et licences ont etC décernCes de méme que 569 doctorats et 258 diplonies 
honorifiques. 

Le plan 8-4 (8 annCes primaires, 4 secondaires) comprenant Ia scolaritC a compter 
de Ia premiere annCe jusqu'à I'cntrée a l'universitC a constitué durant bien des annCes 
le régime de base des programmes scolaires et des écolcs sauf pour les Ccoles catholiques 
du Québec. On retrouve encore des applications de cc plan dans certaines regions 
rurales et dans certains villages mais de facon gCnCrale on l'a modiflé en ajoutant une 
ou deux années de jardin d'enfants au debut ou bien une année supplCmentaire a 
Ia fin du cours. Ainsi, en plus du plan originaire 8-4, II y a le 6-3-3, Ic 6-3-4, Ic 7-3-3, 
et Ic 7-4-2, le chiffre du centre indiquant les classes supérieures de juniors. Les insti-
tutions dispensant des cours post-secondaires comme les colleges pour les juniors, les 
instituts de technologie et les colleges de communautéa augmentent en nombre. 
Au Québec, on se prepare a mettre sur pied un cours d'unstitut> de deux ans qui se 
situera entre Ic cours secondaire et I'universitC. 

Dans toutes les provinces, on deploie de plus en plus d'efforts a l'égard des enfants 
qui ont besoin de programmes particuliers. II y a au Canada six institutions d'enseigne-
ment pour aveugles, 13 pour sourds-muets et, dans les Ccoles rCguliéres, de nombreuses 
classes spéciales destinCes aux durs d'oreille ou a Ia vue faible. 

Les inscriptions globales a tous Ies niveaux d'enseignement rCguliers rCunis, on 
constate que plus du quart de Ia population canadienne étudie a plein temps dans les 
Ccoles, les colleges et les universitCs. 

La proportion du produit national brut consacrCe a l'Cducation au Canada est passCe 
de 1.5 p.  100 en 1944 a environ 6 p.  100 en 1964. En 1962, 29.8 p.  100 des dépenses 
municipales, 29 p.  100 des dépenses provinciales et 4.7 p. 100 des depenses fédCrales 
étaient affectés a l'enseignement régulier, dont Ic coüt global estirnatif a atteint 
$2,677,100,000 en 1964. Le gouvernement fédCral subventionne Ia formation technique 
et professionnelle dans les provinces, Ia formation universitaire, et tout un éventail de 
programmes intCressant La main-d'ceuvre. Les gouvernements provinciaux ont accordC 
des subventions ordinaires ou d'cncouragement, ainsi que des subventions spCciales. 
Récemment, plusieurs d'entre efles ont adoptC un programme de fondation qui assure 
un niveau minimum dc services pourvu que les autoritCs locales aient employC le 
produit de taxes prélevées suivant l'Cvaluation uniformiséc, Ia province assumant le 
solde. Un district peut prClever des taxes supplCmentaires pour services additionnels. 

A lheure actuelle près de 25 p.  100 des revenus des universités et colleges proviennent 
des frais de scolaritC, 22.2 p.  100 des subventions fédérales, 39.8 p.  100 des provinces, 
et Ic solde de dotations, d'organisations religieuses, de dons et d'autres sources. 
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Les instituteurs constituent 4 p. 100 de Ia main-d'euvre canadienne. Au cours de 
périodes de prospérité, on a généralement remarqué une pénurie d'instituteurs, celle 
des années 1960 se faisant surtout sentir parmi les spécialistes au niveau secondaire et 
parmi les professeurs d'université. La tendance actuelle est vers une accréditaton plus 
sévère, une plus longue formation, et une formation uniquement universitaire en 
pedagogic. Dans les provinces de I'Ouest, les cours combines des arts, des sciences et 
de pCdagogie conduisent a des diplômes qui sont dispenses, mais l'étudiant peut aprês 
deux ans se retirer de ces cours et se consacrer a l'enseignement. La majorité des 
instituteurs du cours secondaire sont des diplômés d'universitC ayant une annCe de 
formation en pédagogie. Les instituteurs du cours élémentaire sont au moms diplômés 
du cours secondaire complété d'une année de formation professionnelle. On dispense 
également Ia formation pour les professeurs de matières d'enseignement professionnel 
ou special. En 1964-1965, ii y avait 204,305 instituteurs et directeurs dans les écoles 
publiques prinlaires et secondaires. Sur cc nombre, 64 p. 100 étaient des femmes dont 
56 P.  100 étaient mariées. 

Dans les colleges et universités, Ic choix de l'aspirant se fonde surtout sur Ic dossier 
acadéniique, les connaissances en matière de recherche, et l'aptitude personnelle. Pour 
cc qui est des grades supérieurs, l'avancement peut tenir aux publications du candi-
dat. En 1963-1964, 44.4 p. 100 des professeurs d'université avaient un doctorat, 
34.6 p. 100 une maitrise, 19.5 p. 100 au moms un baccalauréat, et 1.5 p.  100 n'avait 
aucun diplôme universitaire. 

Les garderies de jour sont destinées aux enfants d'ãge pré-scolaire, c'est-à-dire ceux 
qui ont de un an et demi a cinq ans, et environ les deux tiers d'entre cues sont dirigées par 
des organismes publics ou privés de bien-ëtre. Quelque 1,200 écoles maternelles, dont 
Ia plupart sont des institutions privCes ou cooperatives, dispensent des soins et un 
certain enseignement aux enfants âgés de trois a cinq ans qui s'y rendent ordinairement 
pour Ia demi-journée. La plupart des grands centres urbains ont des systérnes scolaires 
comportant une annCe de jardin d'enfants ajoutCe au cours primaire. De facon générale, 
on y admet des enfants ãgCs de cinq ans bien qu'à certains endroits on y admette ceux 
de quatre ans. Radio-Canada diffuse un programme radiophonique d'une durée de 
15 minutes Kindergarten of the Air cinq jours par semaine, de l'automne au printemps. 

En septembre de chaque année, les enfants de six ans commencent leur premiere 
annCe du cours primaire qu'ils fréquentent pendant six a huit ans avant de passer a 
Ia division du cours secondaire pour les juniors. Le cours secondaire pour les juniors, 
qui comprend habituellement les 7e ,  8c et 9e  années peut se dispenser dans Ic méme 
immeuble que Ic cours primaire, dans une école distincte, ou encore constituer une 
partie de diverses Ccoles secondaires: académique, commerciale, professionnelle ou 
polyvalente. 

Au niveau du secondaire, Ic nombre des matières obligatoires et facultatives a 
augmenté considérablement, particulièrement en Alberta et en Colombie-Britannique, 
et les élèves bénéficient d'un choix vane susceptible de convenir a leurs intéréts et a 
leurs talents. Dc facon génCrale, on encourage les Clèves A devenir de bons citoyens 
et a perfectionner leurs connaissances aprés Ia graduation. On met en evidence Ia 
musique, les arts, l'éducation physique et l'orientation en vue de completer l'ensei-
gnement des matières de base. L'activité extra-scolaire porte sur des domaines trés di-
vers, depuis les orchestres et chceurs d'Ctudiants jusqu'aux cercles de récréation et de 
bricolage. Des conseils elect ifs d'Ctudiants collaborent a Ia mise au point et a l'exécu-
tion des programmes sportifs et de divertissement. 

Pendant bien des années Ic Canada a negligé Ia formation professionnelle des Ctu-
diants au-dessous de niveau universitaire, et Ia majeure partie de l'enseignement dispense 
au cours des premieres années du XXe  siècle intCressait l'agriculture. Cependant, cette 
situation a évolué rapmdement aprés Ia Seconde Guerre mondiale a mesure que Ic 
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potentici industriel de pays s'est ddeIoppc et quc Icconomie canudienne scst trans-
formée de rurale en urbaine. La diminution du nombre des immigrants européens 
spécialisés est venue hater davantage le progrès de Ia formation professionnelle au cours 
des derniêres années 1950. 

L'adoption de Ia loi sur l'assistance a la formation technique et professionnelle 
(S.C. 1960-1961, chap. 6), entrée en vigueur le lor avril 1961 en remplacement de Ia 
oi sur Ia coordination de la formation professionnelle de 1942, a constitué une étape 
importante dans I'enseignement professionnel au Canada. La lol vise divers buts: aide 
a Ia formation de Ia main-d'ceuvre canadienne; constituer une main-d'euvre spécialisée 
au Canada afin de répondre aux exigences de I'avenir; de diminuer Ic nombre des 
chômeurs en leur faisant apprendre un métier leur permettant d'obtenir de I'emploi et 
de l'avancement; perfectionner le rendenient de Ia rnain-d'euvre. 

Le ministre du Travail qui appliquait alors cette loi a été autorisé a conclure quelque 
dix types différents d'accords avec les provinces pour une durée maximum de six ans, 
c'est-à-direjusqu'au ler  avril 1967, visant l'octroi d'aide financière pour I'aménagement 
et l'équipement d'écoles de formation professionnelle, Ia formation des chômeurs et 
es cours de perfectionnernent destinés aux travailteurs. D'après ces accords 737 projets 
avaient été approuvésjusqu'en 1965, prévoyant 251,451 places-étudiants additionnelles. 
Les nouvelles Constructions comprenaient 17 instituts de technologie, 60 écoles de 
métiers et 353 écoles professionnelles secondaires; de plus, it y avait eu 193 rajouts ou 
modifications importantes et 114 rajouts ou modifications de moindre envergure aux 
écoles existantes. Le coOt estimatif total de ces projets était de $801,087,000 dont 
$471,377,000 fournis par le gouvernement fédéral. 

Le nombre des étudiants inscrits et terminant avec succès les divers cours de formation 
professionnelle augmente d'année en année a un rythme supérieur a celui de l'accroisse- 

I c Nova Scotia Institute of Technology, a Halifax (N.-E.), offre un nouveau programme 
de formation technique dans les domaines de Ia mécanique, de I'élcctronique et de 
i'clectricit6 et dans cclui de Ia technologie des laboratoires médicaux, ainsi que des 

cours en apprentissage. 
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ment normal de Ia population. En 1964-1965, les inscriptions a plein temps aux cours 
règuliers post-secondaires des instituts de technologie totalisaient 20,105. Quarante 
institutions offraient ce genre de formation tandis que 30 écoles provinciales de métiers 
dispensaient des cours complets ou partiels au niveau de technicien. Quelque 200,000 
élèves du cours secondaire étaient inscrits a des cours professionnels. Parnil ceux qui 
avaient abandonné les etudes régulières, environ 36,500 Ctaient inscrits a plein temps 
a des cours de metiers ou a d'autres cours professionnels dans les Ccoles provinciales. 
environ 60.000 a des cours pour les chômeurs et environ 21,000 recevaient une forma-
tion a titre d'apprentis lies par contrat. Quelques milliers d'autres étaicnt inscrits a 
des cours professionnels en vertu de divers programmes gouvernementaux (formation 
de personncs handicapées, employés du gouvernement fédCral et ses organismes, et 
autres). Dc plus, ii y avait 30,000 autres inscrits a plein temps dans les ecoles privCes 
de mctiers et maisons d'enseignement commercial. Ainsi, les inscriptions totales a p1cm 
temps a des cours professionnels offerts en vertu de divers programmes de formation 
depassaient 350,000. Des milliers dautres suivaient des cours professionnels du soir 
ou autres a titre partiel. 

Dans les plus vieilles provinces, l'existence des universités a débuté lors de l'établisse-
ment des institutions de l'Eglise anglicane ou de I'Eglise catholique, suivies des institu-
lions fondCes par les dissidents et les autres groupes. Plus tard, l'importance du carac-
tcre confessionnel des premieres institutions a diminué. Cependant, a cause de Ia rivalité 
qui prévalait entre Ics sectes, le nombre d'institutions dépassait les besoins de Ia popu-
lation peu nombreuse. En Nouvelle-Ecosse seulement, par exemple, Ic King's college 
a ouvert ses portes en 1790, Dalhousie en 1838. Acadia en 1839, St. Mary's en 1841, 
Saint-Francois-Xavier en 1853. et Ic College Sainte-Anne en 1890. En 1896. ces six 
institutions comptaient ensemble un personnel de 82 et 533 Ctudiants; puis, dies dé-
cernaient 124 diplOmes. 

Les provinces de l'Ouest étaient au courant de Ia rivaiite antérieurc entre les sectes 
et de Ia multiplicitC d'institutions; et elks ont etC influencCes par le rapport de Ia 
Commission royalc de 1906 qui avait amenC Ia rCorganisation de l'UniversitC de 
Toronto. ConsCquemment, elles ont Ctabli des universités non confessionnelles, bien 
qu'eHes permissent des colleges de thCologie sur le campus a titre d'institutions affiliCes 
ou fCdCrCes. En 1964.1965, on comptait au Canada quelque 400 institutions d'enseigne-
ment supCrieur. Tout laisse prCvoir que les inscriptions aux universitCs augmenteront 
pour bien des annCcs encore, et qu'ellcs doubleront peut-Ctre au cours de Ia prochaine 
dCcennie. Plusieurs institutions existantes augnientent le nombre de leurs installations, 
et on en fonde de nouvelles. A cause de Ia demande accrue de cours post-secondaires, 
des colleges juniors Ct des colleges régionaux ont surgi et fournissent, en plus des cours 
terminaux, un moyen de plus de parvenir aux Ctudes universitaires. 

Les changcments apportés au cours de l'annCe scolaire 1964-1965 comprenaient: 
le college du Prince de Galles de Charlottetown (I.-P.-E.) est devenu une institution 
dCcernant des diplômes; I'Université St. Thomas, affihiCe a l'UniversitC de Nouveau-
Brunswick a quitte Chatham pour Fredericton: l'UniversitC d'Ottawa est devenue une 
institution non confessionnelle: 1'UniversitC Thorneloe a Cté fondéc a Sudbury en 
fCdCration avec l'UniversitC Laurentienne; I'UniversitC Trent a été fondCe a Peter-
borough, I'IJniversitC Brock a St. Catharines, et l'Université Simon Fraser a Burnaby. 
Un nouveau college de mCdecine vétCrinaire a aussi Cte Ctabli comme partie de l'Uni-
versitC de Ia Saskatchewan, a Saskatoon. 

Des projets de plusieurs millions de dollars tCmoignent aussi de l'expansion sans 
prCcCdent des installations universitaires. Parmi les entreprises terminCes en 1966 ii y 
avait un edifice tout usage construit au coür de 27 millions pour I'UniversitC Sir George 
Williams, Montréal; I'immeuble des sciences sociales de 14 Ctages (6 millions) a I'Uni-
versitC de l'Alberta; sept immeubles coütant quelque II millions pour l'Université 
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Memorial. a Terre-Neuve; un edifice construit au coOt de $8,500,000 pour Ia faculté 
de mCdecine de l'Université Daihousic; une bibliothèque de $10,500,000 pour l'Univer-
site McGill; un centre sportif de 4 millions et un laboratoire de physique nucléaire de 
14 millions pour l'UniversitC de Montréal; un nouveau college coUtant 9 millions a 
Scarborough, une bibliothèque de recherches en humanités et en sciences sociales de 
10 millions et un edifice pour l'enseignement de Ia physique (12 millions) tous trois pour 
l'Université de Toronto. L'Université Carleton, a Ottawa, a inaugurC un pavilion de 
chimic, un autre de physique, deux residences, un troisiCme pavilion de genie et projette 
Ia construction d'un autre edifice pour Ia faculté des arts. De nombreux projets sont en 
voie de rCalisation dans l'Ouest, dont: un nouvel edifice de $3,500.000 pour Ia facultC 
des arts, a I'UniversitC du Manitoba, une bibliothCque de sept étages de $3,500,000 
ainsi qu'un ensemble d'immeubles de 6 millions pour les sciences biologiques, 
l'océanographie et les pécheries a l'UniversitC de Ia Colombie-Britannique. 

L'enseignement au Canada subit des transformations exigCes par des pressions 
sociales, Cconomiques et pol it iques. Ii s'intCresse au progrés économ ique et a i 'evolution 
sociale par Ia voic de Ia pleine utilisation et le perfectionnement de Ia main-d'ccuvre. 
On insiste pour garder les jeunes plus Iongtemps a l'Ccoie et pour leur faire acquCrir 
une formation professionnelle ou acadCmique. 

II existe aussi des changements quantitatifs et qualitatifs. Bien que Ia natalité soit de 
nouveau a Ia baisse, le chiffre reel de tous ceux qui entreprennent des cours a tous les 
niveaux augmentera, niais c'est au niveau de l'université que le nombre d'admissions 
s'accroitra le plus rapidement, du moms au cours de Ia prochaine dCcennie. Simultané-
ment, une <<explosion>> dans Ic domaine des connaissances nouvelles a soulevC plusieurs 
probièmes a tousles niveaux. Divcrses aides audio-visuelles ont envahi lessallesdecours; 
Ia tClévision, le diascope, l'enseignement mécanique, et les laboratoires de langues. On 
recourt de plus en plus aux calculatrices electroniques pour corriger les examens écrits, 
preparer des rapports, compiler les rapports de presences et autres, ainsi que pour 
determiner l'horaire des cours. 

On s'intCresse davantage a Ia recherche en matière d'enseignement, bien que ni les 
sommes consacrees nile nombre de personnes qui s'y adonnent ne semblent suffisants, 
cu Cgard aux efforts déployés en recherches et dCveloppernent dans d'autres domaines. 
La recherche s'impose a tous les niveaux et pour tous les genres d'enseignement. Cons-
cient de cc fait, le gouvernernent du Québec a instituC un Bureau de planification au 
sein du niinistCre de I'Education. En Ontario. un nouvel Institut d'Ctudes en education 
entreprendra toute une varicté de recherches et dirigera un programme d'Cducation 
au niveau post-uniersitaire. On s'efforce a prdparer un plus grand nombre d'hommes 
de métier et de techniciens et a organiser des cours professionnels de rattrapage Ct de 
récupération plus convenables. Les nouveaux instituts de technologie sont bien struc-
turCs et gagnent en reputation. Au niveau universitaire, en plus d'accroitre les instal-
lations matCrielles et d'augmenter le nombre de cours post-universitaires, plusieurs des 
nouvelles institutions se fondent sur des concepts un peu différents et offrent des cours 
mi-etudes mi-travail alternativement a longueur d'annCe. 

Les institutions canadiennes dispensent une formation non seulement aux Canadiens 
mais aussi a plus de 10,000 Ctudiants universitaires venant de quelque 150 pays. Ces 
derniers repondent pour environ 6 p.  100 des inscriptions aux universitCs. Le Bureau de 
I'aide extCrieure du Canada se charge de I'exécution et de l'administration du programme 
d'aide a l'Ctranger. 

Bien que l'éducation demeure Ia responsabilitC des provinces, les circonstances ont 
oblige Ic pouvoir fCdCral a s'intéresser flnancièrcment a son fonctionnement. Cela se 
manifeste par les subventions versées aux universitCs, les contributions a Ia formation 
professionnelle et technique, Ic Programme fédéral de préts aux Ctudiants, et les subven-
tions a Ia recherche octroyées par Ic Conseil national de recherches, Ic Conseil de Ia 
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recherche nidcaje et Ic Conseil des Arts du Canada, et entin les hourses d'etudcs Ct de 
perfectionnement accordées par les nonibreux rniniStres féderaux. 

Le ministère de Ia Defense nationale dirige le College militaire royal de Saint-Jean, 
Ic Royal Military college de Kingston et le Royal Roads, d'Esquimalt, ou sont formés 
des officiers de carrière. II y a aussi des écoles et des cours destinés aux militaires non 
brevetés. Les Ccoles pour les personnes a Ia charge des membres des forces arrnCes sont 
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Ic nombre de bibIiothques a beaucoup augmentè au Canada depuis Ia guerre. 
L'intéricur de Ia Bibliothêque publique de Regina (Sask.) est caracteristique de 

I'importance accrue qu'on accorde a de tels services. 

an nombre de 65 sur les terrains de Ia Couronne au Canada (sous une juridiction 
provinciale quelconque) et de plus de 12 en Europe sur les bases de I'OTAN. Des 
programmes de formation et des projets d'éducation des adultes sont a Ia disposition 
des militaires et de leurs families. 

D'autres ministères du gouvernement fédéral s'occupant d'aspects particuliers de 
I'éducation comprennent: le ministère de Ia Main-d'ceuvre et de l'Irnmigration qui 
accorde l'aide financire aux provinces pour les écoles techniques et de métiers et pour 
les cours professionneis, et entreprend des recherches connexes; le ministère des 
Finances, de qui relévent les subventions aux universités et les préts aux étudiants; et le 
Bureau fédéral de la statistique qui, par l'entremise de sa Division de l'éducation, 
recucille, analyse et public les données relatives aux divers niveaux de l'éducation pour 
tout Ic pays. (F. E. WHITWORTH) 
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Communications 

Les transports et les communications forment Ia trame de Ia collectivite canadienne. 
Le canot, le train et l'avion ont révélé l'immensité dii pays et l'ont ouvert au peuple-
ment. Le journal, Ic film, Ia radio et La télévision ont rompu Ic silence des grands 
espaces vides et ont rapproché les hommes. Au second siècle de l'histoire du Canada, 
ces tisserands de Ia trarne sociale que sont les spécialistes des communications, après 
avoir vaincu les difficultés physiques et réalisé l'un des réseaux Ics plus modernes dii 
monde en cc qui concerne les grands moyens dinformation, ont maintenant Ia tâche 
de faire disparaitre les barrières sociologiques qui séparent encore les Canadiens 
de cultures différentes. 

La presse 

Dans un pays largernent pourvu de moyens de communication, Ia plus ancienne forme 
d'information, Ia presse, conserve une importance primordiale. Les chiffres de l'année 
1963 montrent cette abondance de journaux: 116 quotidiens, dont le tirage global 
surpasse 4,500,000 exemplaires, plus 23 journaux de fin de semaine et 926 hebdoma-
daires. En cc qui concerne les recettes provenant de Ia publicité, les quotidiens ont percu 
un pcu plus de 30 p.  100 des 614 millions de dollars dépensés a cc litre cette annëe-là. 
La presse périodique, y compris les supplements de fin de scmaine, les hebdomadaires 
Ct toute une gamme de revues d'intérët gCnCral, de périodiques des professions libérales, 
de l'industrie et du commerce, au nombre de 805, ont encaissé 15 p.  100 du total des 
dépenses de publicité. En comparaison, Ia radio et Ia télCvision n'ont rccu  qu'un peu 
plus de 20 p.  100 des sommes dépensées. Une partie iniportante des credits budgCtaires 
de Radio-Canada provient des fonds publics. 

C'est sa très grande diversité qui caractCrise Ia presse canadienne. Sur les 116 quoti-
diens, 100 sont publiés en anglais, II en francais et 5 en d'autres langues. Des publica-
tions de divers genres paraissent en 28 laiigues Ctrangères et a divers intervalles, 
destinées aux immigrants venus de nombrcux pays étrangers. 

Le Canada n'a pas de journaux nationaux, mais certains quotidiens de Toronto et de 
Montréal se vendent dans tous les centres de leur province et au-delà. Les quotidiens 
actuels constituent de grosses entrepriscs économiques: récemment, Ia propriCtC de 
trois quotidiens torontois a change de mains et les prix annoncés pour ces transactions 
variaient de $3,600,000 a $25,000,000. II y a eu forte concentration de Ia propriCté des 
quotidiens, les groupes Southam, Sifton et Thomson repondant pour environ 30 p.  100 
du tirage total. PrCs de Ia nloitié des quotidiens canadiens appartient a des sociétés 
d'édition qui dirigent plusieurs publications. 

Actuellement, on a tendance a n'avoir qu'un quotidien par ville. Bien que Ic tirage 
total ait augmentC régulièrement, Ic nombre de quotidiens a atteint un sommet de 138 
en 1913 et a diminué depuis et cela, malgré Ia fondation de nouveaux quotidiens dans 
des agglomerations croissantes on il n'y en existait pas auparavant. Dans beaucoup de 
centres desservis, a une certaine époque, par plusicurs journaux, il y a cu des fusions et 
des fermetures si bien qu'aujourd'hui Montréal, Québec et Toronto sont Ics seules 
villes oii il y a plus de deux quotidiens, et méme Ia ville oü il y en a deux devient une 
exception de plus en plus rare a Ia régle du quotidien unique par ville. 

L'ensemble de journaux et d'organes de presse qui fournit aux Canadiens 23 exem-
plaires d'un quotidien pour 100 personnes s'est èdifié lentement au cours de plus de 
deux siècles. Une breve analyse historique de son développement aidera a expliquer sa 
constitution actuelle. 
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Histoire de Is presse—Depuis Ia parution du premier journal, Ia Halifax Gazette, en 
1752, des centaines de journaux et de périodiques ont paru et disparu. Certains n'ont 
eu qu'un seul numéro ou quelques numéros, d'autres ont duré pendant quelques 
annécs, mais rares sont les publications des premiers temps qui ont survécu. La politique 
et I'économie ont fait un sort ditlicile au rédacteur, au journaliste et a l'éditeur des 
premiers temps. II est remarquable cependant qu'il n'y ait jamais eu pénurie d'esprits 
aventureux désircux de s'essayer au journalisme. Ic Quebec Chronicle-Telegraph est 
l'unique survivant de ces premiers temps de l'édition. II a débuté en 1764 sous le nom de 
Quebec Gazerte et affirnie être le plus ancien journal de I'Amériquc du Nord publié 
sans interruption. 

Au XlX  siècle, beaucoup de grands esprits pat-nil les meilleurs et les plus hardis se 
servaicnt de journaux et de périodiques pour propager leur influence morale et intel-
lectuelle. Les journaux et les journalistes jouèrent un role important dans les èvéne-
ments qui établirent les fondations de Ia Confédération. L'une des grandes personnalités 
de cette époque fut George Brown qui créa Ic Globe a Toronto et qui, par sa participa-
tion personnelle a Ia politique et par son journal, exerca une forte influence sur le 
cours des événements. Du role actif qu'il jouait dat -is Ia politique provinciale, George 
Brown passa a un rôle-cié dans Ia Confédération; ii prit part aux débats et aux congrès 
qui Ia précédérent ainsi qu'aux nëgociations avec le gouvernement britannique. 

Jusqu'à Ia Confederation, Ia plupart des journaux paraissaient une fois par semaine. 
Mais, dans Ia dernière moitié du XIXe siècle, on vit le quotidien apparaItre dans les 
plus grands centres et preridre le pas sur les hebdomadaires. En 1867, Ia presse était 
Ctablie et prCte it servir Ia nouvelle nation; les droits d'une presse libre étaient bien 
reconnus. Ce fut une période de croissance du nombre et du tirage des journaux et une 
période d'expansion gCographique. En 1874, ii y avait 46 quotidiens et, en 1900, au 
moms deux quotidiens tiraicnt a plus de 50,000 exemplaires. Avec Ia multiplication 
des villages et petites villes, Ic nombre des hebdornadaires augnienta lui aussi. Les 
tarifs postaux avantageux encouragérent également Ia croissance de Ia presse. C'est 
pendant cette période qu'apparOt Ia fabrication de Ia pâte de bois dans le pays et Ia 
presse fonctionnant a l'élcctricité. Le gouvernement fédéral et les provinces votèrent 
des lois sur Ia diffaination, et rendaient ainsi Ia vie plus facile pour Ic rédacteur en chef 
qui avait a decider cc qui pouvait légalement étre publié. 

A mesure que Ic pays se dCveloppa, lesjournaux suivirent Ia migration vet-s I'Ouest 
et vet-s le Nord. Ic premier journal de I'Ouest pat-ut a Victoria en 1858, suivi d'autres 

En décembre 1901, un ingénieur électricien ci sans-fihste italien, Ic marquis Guglielmo 
Marconi, a transmis Ic premier message radiotelegraphique par-delà l'Atlantique. 
Marconi est au centre de Ia photo prisc a l'intérieur de la tour Cabot a St-Jean ('F-N.), 

lieu de ses premieres reussites. 
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au Manitoba en 1859, en Saskatchewan en 1878 et en Alberta en 1880. En 1898, deux 
journaux virent le jour au cours de l'année a Dawson City, au Yukon. 

Dans l'Ouest, Ia combinaison trad itionnel le du journalisme et de Ia politique continua. 
Amor de Cosmos était le nom romantique adopté par William Alexander Smith pour 
une carrière qui fut a Ia fois haute en couleurs et efficace. De Cosmos fonda un journal 
a Victoria et joua un role de premier plan dans Ia bataille pour I'élection du gouverne-
ment responsable en Colombie-Britannique. Voici quclqucs autres exemples de jour-
nalistes politiciens: Frank Oliver, fondateur d'un journal a Edmonton, fut député 
a Ia Chambre des communes et devint ministre de l'lntérieur; Nicholas Flood Davin 
fonda son journal it Regina et devint lui aussi député; William A. Buchanan fonda un 
journal a Lethbridge et, après avoir siégé plusieurs années a Ia Chambre des com-
munes, fut nommé sénateur; Charles Bishop, doyen de Ia galerie de Ia presse pane-
mentairea devint sénateur. 

L'une des grandes figures du present siècle est John Wesley Dafoe qui, en qualité 
de rédacteur en chef du Free Press de Winnipeg de 1901 a 1944, acquit, dans Ia vie 
du Canada, une influence qui lui valu le titre de ((rCdacteur-homme d'état)). Dafoe 
pensait Ct écrivait clairement et combattit sans cesse pour Ia réalisation d'un statut 
national complet pour Ic Canada. II avait une profonde connaisance des affaires inter-
nationales et s'y intéressait vivement. II assista a la Conference de Ia Paix a Ia fin de la 
Premiere Guerre mondiale. Entre les deux guerres, il éleva Ia voix contre le fait que les 
dérnocraties ne s'opposaient pas a Ia montée d'Hitler. Sa mémoire est honoree par 
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Ia Fondation J. W. Daioe qui accordc des hourses aux Journalistes et étudiants en 
affaircs internationales. 

Parmi les nombreuses grandes figures de journalistes canadiens-francais de ce siècle 
donijne celle d'Henri Bourassa, co-fondateur du Devoir, journal qui exerce encore une 
grande influence. Bourassa fut député a Ottawa et l'un des grands hommes du nationa-
lisme québécois. Olivar Asselin, co-fondateur du Devoir avec Bourassa, fit une grande 
carrière de journaliste au cours de laquelle ii collabora également aux journaux Le 
\aiionaliste et Le Canada. 

Revues 
Ii y a de nombreuses revues florissantes au Canada, mais cues sont principalement au 
service des affaires, de l'agriculture, de l'éducation et d'autres domaines spécialisés. 
Dans Ic domaine de Ia revue d'intérët général, Ic talentueux écrivain B. K. Sandwell, 
rCdacteur en chef du Saturday Night de 1932 a 1951, est une personnalité nationale. 
Saturday Night, qui a subi bien des transformations, et Maclean's, qui paralt en anglais 
et en francais, font partie des rares survivants dans Ic domaine de Ia revue d'intérèt 
général. La plupart des revues d'intèrêt général qui se vendent au Canada viennent des 
Etats-Unis. Le Time et le Reader's Digest ont des editions spéciales imprimées au 
Canada pour les Canadiens. Le problème de Ia concurrence des Etats-Unis dans le 
domaine de Ia revue d'intérét général a conduit a une enquéte effectuCe par une Com-
mission rovale et a l'exarnen par Ic Parlement de Ia question difficile de Ia protection 
des publications canadiennes sans enlorse a Ia libertC traditionnelle de Ia presse. 

Agences de presse 

En 1967, Ia Presse Canadienne, agence cooperative de presse qui dessert Ia plupart des 
quotidiens du Canada, aura 50 ans d'existence. Cet organisme trés actif recueille les 
nouvelles de tout le Canada et du monde entier et les distribue a plus de 100 quotidiens 
qui en sont propriétaires et gCrants. Depuis ses modestes debuts, elle a grandi pour 
atteindre un chiffre d'affaires de quatre millions de dollars et emploie quelque 400 
redacteurs, correspondants et opérateurs de télétypes dans une douzaine de bureaux 
au Canada, a New York et a Londres. 

Jusqu'au debut du present siècle, les journaux canadiens dépendaient, pour les 
nouvelles venant de l'extérieur de leur propre collectivité, du courrier et d'un service 
tClégraphique de nouvelles assure par les chernins de fer. Mécontents des tarifs et du 
contrôle des nouvelles par d'autres, Iesjournaux commencèrent a organiser leur propre 
service de nouvelles. Peu aprés, les chemins de fer décidèrent de se retirer du domaine 
des nouvelles. En 1917, Ic besoin urgent de faire parvenir rapidement a tous les Cana-
diens les nouvelles de Ia guerre fut une bonne occasion pour combiner les diverses 
agences régionales en un organisme coopératif national, Ia Presse Canadienne. Le 
gouvernement accorda une subvention annuelle de $50,000 pour aider a combler les 
lacunes des communications entre les principales villes du Canada a I'aide du télé-
graphe. l.a subvention continua jusquà 1924, année oü les journaux décidérent de 
payer Ia totalité des frais pour éviter toute possibilité,et même Ic moindre soupçon, 
d'influence gouvernementale. 

Une grande partie du budget de Ia P.C., soit environ 10 p. 100 du total, est affecté a 
Ia location des 40,000 milles de fils télCgraphiques nécessaires pour acheminer rapide-
ment les nouvelles entre les quotidiens-membres dans toutes les regions du Canada. La 
plupart des nouvelles canadiennes sont fournies a Ia P.C. par les journaux qui en sont 
membres, et Ic reste provient de ses propres reporters et par les représentants de Ia P.C. 
a la Galerie de Ia presse de Ia Chambre des communes a Ottawa. Les nouvelles inter- 
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nationales parviennent principalement des agences Associated Press et Reuters, en 
vertu d'un régime d'échanges: un complement de nouvelles est fourni par Ic personnel 
de Ia P.C. outre-meret des correspondants étrangers itinérants. Depuis 1951, Ia Presse 
Canadienne a fourni un service complet en français aux dix journaux de langue française 
qui en font partic. 

Le coOt annuel d'exploitation de Ia Presse Canadienne est partagé au prorata du 
tirage entre les quotidiens qui en sont membres. En ce qui concerne Ia direction et 
l'élection des admiiiistrateurs, chaque journal, grand ou petit, a une voix. Grace a des 
opéraions subsidiaires, Ia Presse Canadienne est également Ia principale source 
d'information des postes et réseaux de radio et de télévision. Les nouvelles destinCes a 
Radio-Canada sont fournies par les Nouvelles de Presse Limitée. Une compagnie 
distincte, Ia Broadcast News Limited, dont Ia Presse Canadienne et les diffuseurs privés 
se partagent Ia direction, dessert plus de 265 postes de radio et de télévision du secteur 
privé. Les nouvelles canadiennes d'intérét mondial sont aussi distribuées par une 
compagnie privéc, Ia United Press international, antërieurement connue sous le nom de 
British United Press. 

Le journal moderne sert bien le public. 11 donne rapidement Ct a prix modique un 
compte rendu objectif des nouvelles locales, nationales et internationales. L'ère du 
journalisme personnel et des violentes luttes politiquesest terminée. La presse ajoué un 
role dont elle peut Ctre flére en obtenant pour les Canadiens Ia liberté de parole et de 
publication, en les aidant a se frayer un chemin vers un système de gouvernement 
responsable, vers Ia Confédération et vcrs l'autonomie. La presse continue a jouer urt 
rOle important quoique transformé pour satisfaire aux besoins d'une ère diffCrente. 
Pour bien acheminer les dernières nouvelles a des millions de lecteurs, pour offrir Ia 
couleur et Ia photographic dans les quotidiens cornrne dans les périodiques, pour 
informer et amuser, Ia publication moderne doit néccssairement adopter tes techniques 
des grandes entreprises. 

Radio et télévision 

En cc qui concerne Ic materiel de diffusion et de reception, l'étendue des rCseaux, Ia 
qualité et Ia variété des programmes, le Canada se classe parmi les six premiers pays 
du monde. La radio atteint 98 p.  100 de Ia population, et la tClévision, 94 p.  100. 
Depuis 1958, l'organisme officiel pour Ia rCglenientation des questions de diffusion est 
Ic Bureau des gouverneurs dc Ia radiodiffusion. Le Bureau, qui comprend trois membres 
a plein temps et douze mcnibres 0 temps partiel, rend coinpte au Parlement par l'inter-
médiairc du Secrétaire d'EtaL Pour I'attribution des nouveaux permis, Ic ministère des 
Transports doit approuver les plans techniques et Ic B.G.R. examine les plans de 
programmation du requerant. Les recommandations de ces deux organismes sont 
soumises au gouverneur en conseil, c'est-O-dire au Cabinet fCdéral, pour Ia decision 
finale. 

Les Canadiens sont desservis par un asystème mixtea de radiodiffusion compose de 
Radio-Canada, propriétC publique Iargemcnt subventionnée par des fonds publics, et 
d'un secteur privC formC de postes Cmetteurs de radio et de télévision appartenant a 
des sociCtés ou des part iculiers détenteurs de permis du gouvernement. Le dCbat sur les 
mCrites respectifs de Ia radiodiffusion publique et privée se poursuit, mais l'expérience 
de l'histoire Iui a fait perdre de sa vigueur: pour bien servir les Canadiens, les deux 
secteurs sont nécessaires. 

Depuis Ic debut, il y a près de 50 ans, Ia radiodiffusion a été le sujet de disputes. Au 
cours des années, une sCrie de comités parlemcntaires et de commissions et cornités 
fCdCraux I'ont étudiCe. En général, ces enquCtes officielles ont affirmé Ia nCcessité du 
service public assure par Radio-Canada. D'après Ic rapport présenté en 1965 par Ic 
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Comite de Ia radiodiffusion dirig par R. M. l-owlcr: (< .. Radio-Canada est I'éIrnent 
essentiel du système de radiodiffusion et l'instrument le plus important dont nous 
disposions pour le développement et Ic maintien de l'unité canadiennea. 

En méme temps, on constate l'acceptation largement répandue du fait que les postes 
privés ont un role permanent et utile a jouer. Dans le rapport Fowler précité on lit 
aussi: . . . les postes privés de radio et de télévision forment une partie intégrante et 
appréciée du système canadien de radiodiffusiom>. 

11 est impossible de distinguer nettement entre la radiodiffusion publique et Ia 
radiodiffusion privée car certains postes privés sont affihiés a Radio-Canada et, au 
terme d'accords, diffusent un nombre d'heures convenu tous les jours des emissions du 
réseau de Radio-Canada. Si les postes privés complètent Radio-Canada dans certaines 
regions, dans d'autres, us sont en concurrence ouverte avec Ia Société en cc qui concerne 
les auditoires et les recettes, étant donnC que 25 p.  100 environ des revenus annuels de 
Radio-Canada proviennent de La publicité. 

On oublie souvent l'intèrêt financier des auditeurs envers Ia radiodiffusion. Cepen-
dant, il dépasse de loin celui des radiodiffuseurs. Au cours de Ia décennie 1953-1962, les 
ventes de récepteurs de radio et de télévision fabriqués au Canada ont dépassé Ic 
milliard, somme bien supérieure aux investissements dans les studios et les emetteurs. 
Les revenus du système de radiodiffusion provenant de Ia publicité et des subventions 
du gouvernement sont de l'ordre de 200 millions par an, alors que le coIt annuel 
d'exploitation de tous les récepteurs de radio et de télévision du pays, y compris 
I'amortissement, les reparations et l'électricitC, a été évalué a plus de 400 millions. 

En 1963, les revenus globaux du système de radiodiffusion atteignaient 218 millions 
de dollars, dont ceux des postes privés, provenant entièrement de Ia publicité, repré-
sentaient 111 millions. Radio-Canada comptait des revenus de 107 millions, dont 25 p. 
IOU environ provenaient de Ia publicité et 75 p.  100 des deniers publics votes par le 
Parlement, Sur les 16,000 employes a plein temps a Ia radio et a Ia télévision, environ 
Ia moitié travaillaient pour Radio-Canada et la moitlé pour les posies privés. 

En 1965, il y avait 396 stations émettrices, plus 264 transmetteurs a relais. Le secteur 
de Ia télévision comprenait 75 stations, dont 16 postes de Radio-Canada, 44 postes 
privés affiliés a Radio-Canada, II postes affihiés au réseau privé de langue anglaise 
(Ia CTV) et 4 postes privés sans affiliation. II y avait 262 stations de radiodiffusion M.A., 
dont 31 de Radio-Canada, 84 stations privées affiliées a Radio-Canada et 147 stations 
privées sans affiliation. Ii y avait 54 stations de radiodiffusion M.F., dont cinq appar-
tenaient a Radio-Canada et le reste au secteur privé. Le Service international de Radio-
Canada exploitait cinq stations de radiodiffusion a ondes courtes. 

Le nombre élevC des stations est en rapport avec les nombreux services assures et le 
fait que les principaux services doivent étre assures en anglais et en francais. En plus 
des emissions du réseau national, il y a, tant pour Ia radio que pour la télévision, des 
emissions desservant les cinq grandes regions du Canada, ainsi que des emissions locales 
destinées aux auditoires ruraux et urbains. Certaines stations offrent des emissions en 
langues étrangCres pour les Néo-Canadiens. Le Service du Nord s'occupe des emissions 
en divers dialectes esquimaux et indiens. La complexité du système de radiodiffusion 
canadien reflète Ia vaste ètendue du pays et sa diversité geographique ainsi que Ia 
diversité des origines et intéréts de ses habitants. 
Premieres années de Ia radio—Les premieres emissions d'essai furent faites it Montréal en 
1918 par le poste XWA de Ia société Marconi, et le premier permis de radiodiffusion 
régulière fut accordé a cette station en 1920. Pendant Ia premiere décennie, Ic développe-
ment se fit au hasard. Les permis accordés l'étaient pour des émetteurs de faible 
puissance et les stations étaient fortement concentrées dans les regions de Montréal 
et de Toronto. Quelques-unes de ces premieres stations étaient reliées aux réseaux des 
Etats-Unis auxquels dIes empruntaient un grand nombre de leurs emissions. Dans les 
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collecti ites fromakres, les fréquence, auditeurs ci rcvenus publicitaires ctalent vive-
ment disputes. 

Afin d'accroitre le nombre de voyageurs, et pour les divertir, le National-Canadien 
cráa un Service de radiodiffusion, installa des postes-récepteurs et des écouteurs sur un 
certain nombre de ses wagons et établit une chaine de stations émettrices. Les premieres 
emissions de réseau diffusées au Canada furent établies par Ic Service de radiodiffusion 
du National-Canadien émises par ses postes. 

La radio n'était qu'à ses debuts dans les années 1920, mais certains Canadiens pres-
',entirent son importance future. Deux jeunes gens, Alan Plaunt et Graham Spry, 
organisCrent Ia Ligue de Ia radio canadienne et cherchérent a obtenir un appui national 
en faveur dun système public de radiodiffusion. Les stations privées organisérent 
IAssociation canadienne des Radiodiffuseurs. Le gouvernement nomma une Com-
mission royale d'enquête dont Ic résultat fut Ic rapport Aird de 1929, qui s'est prononcé 
en favcur d'un système public de radiodiffusion subventionné par les droits de permis 
erçus dc propi ietairc de poses-rccepteurs. 

Commission de Ia radiodiffusion 

I es dilticultes economiques de Ia crise ci Ia question constitutionnelle de Ia competence 
nationale ou provincialeen matière de radiodiffusion ont retardé Ia legislation. En 1932, 
a question de competence fut tranchée en faveur du gouvernement fCdCral qui adopta 
alors une loi crCant Ic premier organisme de radiodiffusion de propriété publique, Ia 
Commission de Ia radiodiffusion canadienne. 

tant donné que le pays se trouvait encore fort bouleversé par Ia crise, Ia proposition 
du rapport Aird recommandant l'achat, par le gouvernement, de toutes les stations 
privees n'Ctait pas rentable. Par consequent, ii en résultait un système mixte qui corn-
portait un organisme public de radiodiffusion et des postes privés. A toute tin pratique, 
Ic régime de Ia radiodiffusion au Canada repose toujours sur Ia méme base. La Com-
mission de Ia radiodiffusion prit Ia direction des stations, de l'équipement et du per-
sonnel du Service de radiodiffusion du National-Canadien, et sattaqua a Ia difficile 
tãche d'offrir au pays des emissions radiophoniqucs en anglais et en francais et de 
contrôler toute Ia radiodiffusion, tant publique que privée. 

Présidée par Hector Charlesworth, Ia C.R.C. commença avec sept posies, dont Ia 
portee Ctait Ctendue par 47 postes privés afliliés au réseau national. A cc moment-là, 
ii y avail quelque 600,000 récepteurs de radio en service au pays et seulement 40 p. tOO 
&Ic Ia population rCsidaient a portCe d'Cmission d'une station de radio. Les debuts 
lurent modestes, le rCseau n'émettant que deux heures par sernaine en 1933. En 1936, 
Ics emissions atteignaient déjà 48 heures par semaine et Ia proportion des Canadiens a 
Ia portée d'un poste émetteur était passée a 49 p.  100. Pendant son existence courte mais 
active, Ia Commission présenta des emissions symphoniques, établit le Service des 
messages pour Ic Nord et monta de puissantes installations rCceptrices pour Ia re-
transmission des programmes venant d'Europe. La C.R.C. était tmnancée au moyen 
d'un droit de $2 payé sur chaque récepteur de radio, système de financement qui fut 
plus tard aba ndonné en fa cur dc suhventions annuel les d irectes du Parlement. 

Radio-Canada 
ii 1936, Ia 101 creant Ia Sociitö Radio-Canada tnt adoptCe, qui prit Ia direction des 

stations et des 130 employés de Ia Commission de Ia radiodiffusion. 
'.oici Ic mandat de Radio-Canada: 

10 Lire un service complet, couvrant dans une juste proportion tous les genres 
d'émissions: présentant des cizoses inréressanies, imporianies ou arnusantes a des 
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personnes de tous les goCits, de tous les ages et dont Ics intérts different: 
2° Relier toWes les regions du PUYS grace a des emissions comprenant des sujets 
d'intérët national et général très divers, et, a l'aide de ses installations matCrielles, 
assurer le service national a autant de Canadiens,—des regions isolees cornme des 
centres urbains,—que le permettront ses nioyens financiers: 
3 °  Presenter des emissions en majeure partie canadiennes, quailt aufond ci au genre, 
qui satisfassent les besoins des Canadiens, qui établissent un lien entre les habitants 
disperses sur de vastes Ciendues et qui contribuent a l'unitC nationale: 
4° Servir Cquiiablement les deux principaux groupes et les deux principales cultures 
dans leur langue, et les besoins spCciaux de diverses regions géographiques du 
Canada. 

En plus de s'acquitter de ces lourdes responsabilités, Radio-Canada devait Cgalement 
exercer un contrOle sur les stations du secteur privé. Le premier président du Conseil 
d'administration de Radio-Canada Ctait Leonard Brockington: Ic directeur general 
était Gladstone Murray qui avait déjà acquis dc lexpérience au service de Ia BBC. 

Les années de guerre furent une période de misc a l'éprcuve pour Radio-Canada. 
Malgré les penuries, Radio-Canada etablit une sCrie de posies émctteurs de haute 
puissance et en 1942 ses emissions attcignaient 96 p.  100 des foyers canadiens dotes 
d'une radio. Radio-Canada a lance écrivains, musiciens et acteurs. Le Service rural 
présenta des emissions trés utiles aux agriculteurs canadiens: Ia Tribune radiophonique 
de La Ferme canadienne, avec son système particulier d'auditions collectives et d'échan-
ges réciproques entre les émctteurs et les auditeurs, devint plus tard un modèle de 
transmission de renseignements aux cultivateurs des pays en voie de développement. 
En 1941, Radio-Canada, dont Ic siege se trouve a Ottawa, créa son propre service de 
nouvelles. La majorité des emissions du réseau francais de Radio-Canada venait de 
Montréal. Toronto était Ia source de Ia plupart des emissions du réseau en langue 
anglaise. Les emissions scolaires devinrent un service régulier, malgré que les questions 
d'enseignement relCvent de l'autoritC des provinces, et réussii grace a une collaboration 
étroite avec les ministères provinciaux de I'Education. Les emissions politiques ne 
faisaient l'objet d'aucune vente, mais le temps ètait réparti proportionnellement entre 
les partis. En matière de pièces radiophoniques et de reportage des actualités, Radio-
Canada s'est faite une reputation internationale d'excellence. 

Malgré les tensions et difficultés des années de guerre, Radio-Canada s'est montrée 
le plus fort lien de communication capable de réunir les Canadiens et de les tenir au 
courant des événements nationaux et intcrnationaux. Radio-Canada n'échappait pas 
aux critiques, notamment a celles des radiodiffuseurs du secteur privC qui estimaient 
injuste que Radio-Canada soit a Ia fois un concurrent et l'autorité administrative des 
stations privées. Une campagne longue et soutenue conduisit finalement a Ia Ioi sur Ia 
radiodiffusion de 1958 qul créa une autorité administrative distincte de Radio-Canada, 
le Bureau des gouverneurs de Ia radiodiffusion. 

Télévision—Dans les années qui suivirent Ia guerre, Ia Soclété Radio-Canada continuait 
a étendre son champ d'émission et a affermir sa position. FIle se prèparait en outre 
pour Ia nouvelle ère de Ia télCvision. De 1945 a 1958, Radio-Canada fut dirigée par 
M. A. Davidson Dunton, président du Conseil d'administration. En 1958, M. Dunton 
a démissionné et a été remplacé par M. J. Alphonse Ouimet qui avait debutC dans les 
services techniques de Ia radiodiffusion et, de là, avait fait son chemin jusqu'à Ia 
présidence. 

Selon le rapport Massey de 1951*,  Radio-Canada devait occuper Ic premier rang 

Rapport de Ia Commission royale d'enquéte sur I'avancement des arts, des lettres et des sciences, 
Ottawa, Imprimeur de Ia Reine, 1951. 
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dans Ic domaine de Ia télévision, avec ses propres stations et des stations privées 
affihiées. Seulement par Ia suite devait-on accorder des permis a des stations dc télévision 
dans les villes assez importantes pour permettre le financement de deux postes. La 
télévision débuta a Toronto et a Montréal a l'automne de 1952. Elle Se développa 
rapidement. Dc 150,000 en 1952, le nombre des récepteurs de télévision est passé a 
prés de cinq millions en 1965. Toute l'attention se concentra sur La télévision; Ia radio 
devint Ic parent pauvre de Ia radiodiffusion. 

Sur les 103 millions de dollars dépensés en 1965 par Radio-Canada pour Ia produc-
tion, Ia télévision a répondu pour 83 millions et Ia radio pour 20 millions. En 1963, 
229 stations privées de radio ont déclaré au total 54 millions de dépenses d'exploitation; 
61 stations privécs de télévision ont déclaré 48 millions de dépenses. 

Depuis les debuts. Ia concurrence des postes américains a stimulé Ia radiodiffusion 
canadienne. Malgré Ia grosse augmentation du nombre et de Ia puissance des stations 
canadiennes, celles des Etats-Unis retiennent une grande partie de l'auditoire des villes 
prés de Ia frontiCre américaine. Maintenant, Ic cycle est sur Ic point de Sc répéter pour Ia 
tClévision en couleurs. Si le choix libre était possible, I'introduction de La télévision en 
couleurs pourrait We retardée, et I'on pourrait consacrer plus d'argent et d'efforts a 
l'amélioration des emissions de radio et de télévision en noir et blanc. Mais, certains 
postes privés réclament le moyen de faire face a Ia concurrence de Ia zone frontiCre. 
Les fabricants canadiens sont impatients de produire et de vendre des téléviseurs en 
couleurs et chaque vente d'un appareil du genre a un Canadien appuie largument en 
faveur de Ia couleur. On a décidé d'introdu ire Ia télévision en couleurs en 1967, a Ia fois 
a I'Exposition universelle de Montréal et dans tout le pays. 

Les membres du service technique de Radio-Canada observent de près les réalisations 
du domaine des communications par satellite. Avant Iongtemps ii sera peut-étre 
possible de relier les Oostcs du Canada plus efficacement par cette méthode que par 
microondcs et par cables. Une station terrestre de communications spatiales a eté 
montée par le ministCre des Transports a Mill Village (N.-E.) pour les télécommunica-
tions commerciales et Ia radiodiffusion. 

Pour chacun de ses services réguliers, d'expression francaise ou anglaise,—télévision, 
radio a M.A. ou a M.F.,—services nationaux, régionaux et Iocaux,—Radio-Canada 
s'efforce d'offrir un horaire bien équilibré d'émissions de haute qualité. La Société doit 
utiliser des talents canadiens chaque fois que c'est possible afin qu'au moms 50 p.  100 
des emissions soient canadiennes. Radio-Canada doit s'occuper d'actualité, de thCãtre, 
de polilique, de musique, de religion, de sports, d'émissions scolaires et d'information 
pour le bénéfice de ses auditeurs et spectateurs. Les groupes intéressés font bonne garde 
et ne tardent pas a protester s'ils considérent que Radio-Canada n'a pas réussi a 
Cquilibrer ses emissions traitant des syndicats ouvriers, de l'agriculture, de I'industrie 
Ct du commerce, des femmes, de Ia religion, etc. 

En plus de ses nombreux services réguliers. Radio-Canada rend des services spéciaux 
dans Ic domaine de Ia radiodiffusion internationale ainsi qu'au Nord canadien et aux 
forces armCes du Canada. Le Service international de Radio-Canada a Cté lance en 
1945. Il Cmet sur ondes courtes des nouvelles et des renseignements destinés a micux 
faire connaitre le Canada a l'etranger et a servir les objectifs du pays en matiére de 
commerce et d'immigration. En 1965, le Service international comptait un effectif de 
150 et un budget de $1,800,000. Ses emissions en II langues atteignaient un total de 
90 heures par semainc. La plupart des réalisations émanent de Montréal et sont trans-
mises sur ondes courtes de Sackville (N.-B.). Outre les emissions sur ondes courtes, Ic 
Service international expédie des transcriptions et des enregistrements sur bandes a 
de nombreux pays. Le Service a également fait ses debuts dans Ic domaine de Ia tele-
vision avec un programme mensuel d'un quart d'heure intitulé Revue du Canada,>. 
Les directives en matière de politique viennent du ministère des Affaires extérieures et 
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I Macbeth de Shakespeare a été jouée par les 
étêves de I'Ecole nationaic d'art dramatique 
dans des emissions scolaires tClCvisCcs par 

Radio-Canada. 

coiieris sont co.zdcwcrf 
Iprr!cs du puhlic. a Ia SCC11C c mm 

a CICVI'.iOfl. 

des credits distincts sont votes par Ic Parlcnient pour Ic Service international. 
Une des plus anciennes emissions de Radio-Canada est le service de communica-

tions personnelles aux Canadiens du Grand-Nord, qui a dCbuté en 1932. Le Service du 
Nord a &C créé en 1958 pour offrir un service de Radio-Canada aux auditeurs du 
Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et aux collectivitCs des provinces qui s'étendent 
jusque dans les regions a population clairsemée de I'Arctique. Le Service du Nord de 
Radio-Canada a un effectif de 75 et un budget annuel de $1,200,000. II dispose de 
21 émetteurs a ondes moyennes dont six ayant un personnel et IS stations-satellites 
automatiques. Les installations du Service international servent aux emissions destinées 
au Nord pendant neuf heures par jour. L'horaire du Service du Nord comprend des 
emissions en langues indienne et esquimaude. Le coüt par personne est Clevé lorsqu'il 
faut atteindre une faible population clairsemée mais le Service du Nord aide a atténuer 
le sentiment d'isolement et accélérer le développement du Nord canadien. 

Le ((Service des forces armCes)) de Radio-Canada aide a fournir aux troupes cana-
diennes en service a l'étranger des emissions de leur pays. En vertu d'une entente, 
Radio-Canada fournit les emissions et le personnel-clé tandis que le ministére de Ia 
Defense nationale acquitte les frais du service. Les emissions de Radio-Canada attei- 
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gnent les membres des forces armées de plusieurs facons. Des emissions directes vers 
l'Europe sont transmises sur ondes courtes par les émetteurs de Sackville pendant deux 
a trois heures par jour. La matiCre des emissions en anglais et en francais est fournie a 
deux émetteurs a modulation de Iréquence qu'exploitent les Forces armées en Europe. 
Des enregistrements sont offerts aux troupes canadiennes dans des regions aussi 
éloignees que l'Arctique, le Congo, Chypre et Ia bande frontaliCre de Gaza. Ce service 
constitue un autre exemple des diverses tàches remplies par Radio-Canada. 

Lefilm 
L'Officc national du film est une contribution canadienne unique en son genre dans le 
domaine du progrès des communications publiques. En 1964, lorsque l'Office national 
du film a marqué son 25 anniversaire, sa place dans la vie canadienne était fermement 
Ctablie. C'est Ic porte-parole du Canada Ic mieux connu dans le monde et, dans les 
milieux cinématographiques, on lui accorde Ia premiere place pour Ia réalisation de 
films documentaires. 

La premiere projection cinCmatographique payante aurait eu lieu a Ottawa en 1894. 
Utilisant des appareils Edison, M. Andrew M. Holland présenta avec succès une 
séance de cinema dans son Parloir-Kinétoscope. Le prix d'entrée était 25 cents et La 
recette de Ia soirée inaugurale fut de $120. 

La creation de cinémas pour Ic plaisir du public,et Ic bénCfice de l'organisateur, 
suivit de prés les avances aux Etats-Unis. us ont progressé par des seances uniques 
dans les magasins et des entrepôts vides aux seances réguliêres dans des palais du 
cinema construits ii cette fin. Les cinémas continuèrent a se multiplier jusqu'à l'appari-
tion, en 1952, d'un sérleux rival, Ia télévision. Depuis lors, Ic nombre et le chiffre 
d'affaires des cinémas n'ont cessé de diminuer. En 1963, ii y avait quelque 1,500 
cinémas dont les revenus atteignaient près de 72 millions de dollars. 

La croissance de Ia nouvelle industrie dCpendait du produit, le film. Le besoin fut 
satisfait par les studios de cinema qui se mirent a pousser comme des champignons 
d'abord a New York, puis a Hollywood. Mëmejusqu'en 1965 ii n'existe pas d'industrie 
du cinema au Canada qui s'adonne a Ia réalisation de longs métrages commerciaux. 
Dc temps a autre, un tel film est tourné au Canada mais peu ont éte favorablement 
accueillis par Ia critique et, loin de laisser des bénéfices, leur exploitation a rarement 
rapporté suffisamment pour couvrir les frais de production. Les cinémas du Canada 
présentent a peu près les mémes films que ceux des Etats-Unis. II y a une proportion un 
peu plus grande de films importés d'Europe. en particulier dans les regions de langue 
francaise oü les films francais tiennent une importante place au programme. 

Un certain nombre de sociétes s'occupent de Ia production cinématographique, 
surtout a Toronto et a Montréal, mais un important studio se trouve a Ottawa. Elles 
s'adonnent principalement a Ia réalisation des documentaires destinés a l'industrie et 
des films publicitaires pour Ia télévision. 

Dans Ic present article, l'attention se porte sur l'Office national du film a cause de 
sa contribution particulière a Ia vie canadienne et de l'image du Canada qu'il apporte 
a l'étranger. 
[es debuts de Ia production cinématographique—La cinématographie au Canada re-
monte a 1914 environ et Ic gouvernement a prisl'initiative des le debut. Afin de develop-
per Ic commerce et d'encourager I'immigration, le gouvernement se mit a utiliser Ic 
nouveau moyen, Ic film, pour reprCsenter Ia vie au Canada en appuyant particulièrement 
sur les beautés et les richesses naturelles. A des fins analogues, les sociétés ferroviaires 
furent également des pionniers de Ia cinématographie. 

Lorsque divers ministCres s'intéressèrent a Ia production et a Ia distribution des 
films, Ic gouvernement federal décida de coordonner leurs activitCs et, en 1921, créa 
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Ic Burcau de Ia cinematographic du gouvernernent dii C anada. Lc Bureau était chargé 
dc produire les films ct photographies nécessaires a tous les minisères du gouverne-
ment. Au cours des années 1920, le Bureau a mérité Ia réputat ion de chef de tile dans Ia 
réalisation de documentaires. A cause des restrictions imposées par Ia crise économi-
que, ce n'est qu'en 1934 que le Bureau a obtenu des credits visant l'achat de materiel 
pour Ia production de films sonores, et, a Ce moment-là, le Bureau avait déjà cédé sa 
position dominante. 

L'Office national du film est parfois considéré comme un produit de Ia Seconde 
Guerre mondiale, car ce fut pendant les années de guerre que beaucoup de Canadiens 
virent pour Ia premiere fois des films rëalisés par l'Office. En réalité, cependant, Ia loi 
sur I'011lce national du film fut adoptée en mai 1939, plusieurs mois avant le dCclenche-
ment des hostilités. 

La suite d'événements qui mena a Ia creation de l'Office national du film débuta 
lorsqu'un fonctionnaire au haut-commissariat de Londres, M. Ross McLean, ex-
prima, dans un rapport, du mécontentement au sujet des films du gouvernement cana-
dien expédiés pour Ia projection en Grande-Bretagne. Cela eut pour résultat de faire 
inviter M. John Grierson, directeur du Service de cinématographie des Postes en 
Grande-Bretagne, qui avait a son credit plusieurs documentaires remarquables, 
a visiter le Canada afin d'y examiner Ia situation de Ia production cinématographique 
et pour recommander une ligne de conduite en ce qui concerne Ia production et Ia 
distribution des films canadiens d'information. 
L'Office national du flim—Le rapport de M. John Grierson eut deux suites importantes: 
1adoption de Ia loi sur IOffice national du film en mai 1939, et Ia nomination de M. 
Grierson, en octobre 1939, au nouveau poste de Commissaire des films du gouverne-
ment du Canada. Au debut, on projetait de niaintenir le Bureau de Ia cinématographie 
du gouvernement du Canada comme organisme de production, et de laisser au nouvel 
Office national du film Ia tãche de tircr les grandes lignes de conduite et de conseiller 
Ic gouvernement en matière de films. Mais, au milieu de l'année 1941, le nouvel Office 
absorba l'ancien Bureau et devint le seul organisme responsable a Ia fois de Ia planifica-
tiofl et de Ia réalisation. 

M. John Grierson réunit autour de lui un petit groupe de cinéastes expérimentés, 
venus pour Ia plupart de Grande-Bretagne. Leur but était d'attirer de jeunes Canadiens 
intelligents, désireux d'apprendre un nouveau métier passionnant, et de les former au 
Tonctionnement d'un Centre de films documentaires vraiment canadien. La formule 
était simple,—abondance de travail et Ia plus grande liberté. Le Canada est redevable 
a M. Grierson du concept de l'Office du film, ainsi que de l'inspiration et Ia formation 
de Ia premiere gCnCration de cinéastes dans le domaine des documentaires. 

Les principales activités de l'Office national du film sont Ia production, Ia réalisation 
technique, Ia distribution et l'administration. L'harmonie et l'équilibre raisonnable 
cntre ces quatre activités principales ne Se réalisent pas sans difficultés. Mais, des le 
debut, on a reconnu le principe qu'il ne suffit pas de produire des films documentaires 
de grande valeur; il est tout aussi important de leur créer un auditoire. La Seconde 
Guerre mondiale mit a I'épreuve le jeune Office. Soudain, chaque ministère du gouverne-
ment eut besoin de films soit pour former des équipages dans l'aviation, soit pour 
augmenter Ic rendement de l'industrie, expliquer le rationnement ou encore vendre 
des obligations de Ia guerre. 

L'Office national du film était chargé de produire et de distribuer des films servant 
'intérêt national, notamment des films destinés a faire connaitre et comprendre Ic 

Canada aux Canadiens et aux autres nations. L'Office était aussi autorisé a confier a 
dautres Ia réalisation de certains films. Dans les premieres annécs, le personnel se 
composait en grande partie de jeunes gens inexpérimentCs. L'effectif passa de 55 en 
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1941 a 780 I'automne de 1945. Au cours de ces années, l'équipement disponible était 
fort limité et, face a une forte demande, devait souvent We utilisé jour et nuit. Ces 
dernières années, les films de I'Office national ont régulièrement mérité de 30 a so prix 
tous les ans clans les festivals et concours de cinema. En 1964, le nombre des prix 
décernés aux films cinématographiques, films fixes et photographies réalisés par 
l'Office national du film a atteint 83. 

Pendant un quart de siècle, les cameras de l'Office national du film se sont braquées 
sur l'histoire du Canada, sur sa vie rurale et urbaine en toutes saisons et sur les travaux 
et loisirs de son peuple. Toutes les techniques, pour ainsi dire, ont été essayées, et un 
certain nombre de nouvelles méthodes et de progrès techniques ont pris naissance a 
l'Office national du film. Les techniques mises au point par Norman McLaren pour 
produire des dessins animés sonores en appliquant Ia peinture directement sur Ia 
pellicule lui ont valu, ainsi qu'à son employcur, une renomrnée mondiale. La tongue 
liste des prix attribuCs aux films de M. McLaren comprend l'Oscara décernC en 1952 
par t'Académie des arts et sciences cinématographiques de Hollywood pour le meilleur 
court metrage de l'année. Cette annCe-là, les travaux de M McLaren obtinrent une 
recompense similaire de l'AcadCrnie du Cinema d'Angleterre. Pour interpreter les 
événements de Ia guerre et pour décrire aux Canadiens et a d'autres le role du Canada, 
l'Office national du film a produit des editions régulières de ((En avant Canada)> et 
((Le Canada en guerre)). De haute qualitC et d'intérét général, ces courts métrages 
Ctaient distribués aux cinémas du Canada, des Etats-Unis et d'outre-mer. 

Se rendant compte qu'il ne pouvait compter uniquement sur Ia distribution corn-
merciale, l'Offlce national du film mit au point son propre système de distribution au 
Canada et a l'étranger. En general, les representations gratuites des films se font par 
l'intermédiaire de groupes bénévoles qui s'interessent aux films agrCables et éducatifs. 
Pendant les annees de guerre, l'Office national du film a établi des circuits ruraux et des 
circuits desservant les usines et les syndicats ouvriers. II a crCé des cinCmathèques dans 
tout le pays et a encourage les écoles et universitCs, les bibliothCques publiques, les 
groupernents religieux et les clubs sociaux a emprunter et a projeter ses films. Pour 
desservir les circuits, les reprCsentants de l'Office se dCplacaient en tous sens et sur de 
grandes distances avec des films et du materiel de projection et organisaient des seances. 
Dans les villes, on encourageait Ia creation de conseils communautaires du cinema. Ces 
conseils reliaient les groupes locaux intéressés a des projections rCgulières de films de 
l'O.N.F. Pour assurer La distribution a l'etranger, l'Office ouvrit des bureaux a Londres, 
New York et Chicago en 1943, puis plus tard a San Francisco. Paris, New Delhi et 
Buenos Aires. Ces bureaux de IO.N.F. a l'Ctranger complètent Ic travail des ambas-
sades et des bureaux commerciaux du Canada en organisant Ia projection des films 
de l'O.N.F. 

lors du 25e  anniversaire de sa fondation, en 1964, l'Office national du film a 
indiqué dans son rapport annuel de 1964-1965, 437,418 projections de films de 16 
mm a des groupes locaux au Canada. Des millions dc personnes a l'Ctranger ont 
Cgalement assisté a Ia projection de ces films. La méme année, l'Office national du film 
a annoncé le succès du lancement dans les salles commerciales de ses deux premiers 
longs métrages: Drvlanders, qui est une histoire de pionniers de l'Ouest. et Pour Ia 
suite du monde, qui est un aperçu de Ia vie dans l'tle-aux-Coudres. Ces films ont em-
pruntC Ic style du documentaire, domaine oO les cinéastes le l'O.N.F. ont acquis 
beaucoup d'habilcte et d'cxpérience au cours des années. Le revenu des locations aux 
cinémas fut d'environ $50,000, dont Ia moitié provenait du Canada, 10 p.  100 des 
Etats-Unis et le reste d'autres pays. 

La télévision a pris de l'importance tant comme canal de distribution que comme 
source de revenus. En 1964, l'Office national du film a accuse des recettes de plus de 
$750,000 grace aux projections a Ia télévision de ses films, anciens et nouveaux. Sur cc 
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total, plus d'un demi-rnillion de dollars provenait de Ia télévision canadienne Ct le 
reste Se répartissait entre les ventes aux Etats-Unis et a d'autres pays. La production 
de l'Office national du film en 1964 comprenait 81 films originaux, 172 versions et 
revisions (comprenant des versions en 34 langues), plus un grand nombre de ciné-
magazines, sujets d'actualités, films fixes et photographies. Les réalisations achevées 
pendant I'année totalisaient 508. 

En octobre 1945, M. John Grierson dérnissionna de son poste de Commissaire aux 
films et retourna en Angleterre et M. Ross McLean lui succéda. On pouvait s'attendre 
a un déclin par rapport a l'activité de pointe du temps de guerre. Entre 1945 et 1950, 
le nombre des films produits et celui des employés n'ont cessé de diminuer chaque 
année. Heureusement, Ic gouvernement se rendit compte qu'on avait créé une insti-
tution de toute importance pour le pays et qu'il fallait Ia maintenir. Une inaison de 
conseillers de direction a mené une enquéte sur lea operations de l'Office et une nouvelle 
loi fit suite a son rapport. 

Sous Ic régime de Ia loi nationale sur Ic film de 1950, l'Office national du film a 
repris son élan. Antérieurement, Ic ministre responsable remplissait Ia fonction de 
président de 1'Office. Maintenant, le Commissaire aux films est président et en même 
temps directeur général de l'Office. Le nombre des administrateurs de l'Office a Cté 
augmenté de maniCre a comprendre cinq citoyens représentant les cinq principales 
regions géographiques et quatre fonctionnaires. Le mandat de l'Office a été confirmé 
et reste de produire, distribuer et faire valoir des films destinés i faire connaitre le 
Canada aux Canadiens et aux gens des autres pays. Le troisième commissaire aux 
films de l'OtIIce, et Ic premier nommé après l'adoption de la nouvelle loi, fut M. W. 
Arthur Irwin; M. A. W. Trueman lui succéda. Depuis 1957, l'Office national du film 
est dirigé par le cornmissaire Guy Roberge. 

Au cours de Ia période d'aprês-guerre, alors que Ia production et le personnel 
diminuaient, les chiffres de Ia distribution continuèrent a augmenter. Les années 
d'effort des représentants itinérants commencaient a porter leurs fruits. On avait 
formé des bénévoles au travail d'opérateur de cabine de projection. On avait créé des 
cinémathéques et des conseils du cinema; en 1950, il y avait 250 conseils du cinema 
dont certains réunissaient jusqu'à 200 organismes membres. L'intérét a I'égard des 
films documentaires s'était accru au point que, lorsqu'il fallut diminuer le nombre des 
représentants itinérants, les bénévoles ont plus que comblé Ia bréche. 

Le nombre des demandes recues chaque année pour Ia formation de cinéastes 
témoigne de Ia haute estime dont jouit l'Office national du film dans Ic monde entier. 
M. Norman McLaren est allé en Chine continentale et en mdc pour former des spé-
cialistes du dessin animé. A Ia demande d'un certain nombre de pays, des employes 
choisis se sont rendus it l'étranger pour établir des organismes cinématographiques 
et former du personnel. Chaque année, en vertu du Programme d'aide extérieure du 
Canada ou en vertu de divers programmes internationaux d'assistance technique, des 
étudiants arrivent de tous les coins du monde pour recevoir une formation en service 
a l'Office national du film. 

)ii 

La réalisation d'un film represente le 
travail de nombreuses personnes. Ici, une 
équipe de l'O.N.F. travaille avec Ic regretté 
Buster Keaton au tournage de son dernicr 

film. 



En 1956, aprés plusieurs années de planification et de preparation, l'OfTIce national 
du film a déménagé d'Ottawa et a installé son siege dans un immeuble de Montréal 
dote de grands studios et d'un materiel excellent. 11 reste a Ottawa un bureau chargé 
des relations avec les ministères du gouvernement (qui derneurent les principaux 
clients de l'Office), et le Service de Ia photographie qui continue, comme par le passé, 
a jouer son role de photographe officiel du gouvernement. Les recherches continues 
de Ia division technique ont contribué a faire acquérir a 1'Office sa reputation d'excel-
lence dans Ia réalisation des documentaires. On peut citer comme exemple Ia combi-
naison du microscope et de Ia camera utilisée pour produire des films ou des photo-
graphics agrandies inille lois. L'appareil Sprocketape, système d'enregistrement sonore 
léger et peu cofiteux, est un autre produit des recherches de lOffice. 

Les tentatives actuelles du gouvernement visant Ia production, par le secteur privC, 
de longs métrages au Canada, recoit Ia collaboration active de l'Office national du 
film. Un accord de coproduction a été signé avec Ia France et des accords analogues 
avec d'autres pays sont a l'étude. 

Quels que soient les progrés que reserve l'avenir dans Ic domaine de Ia cinema-
tographie, l'Office national du film du Canada, qui compte plus d'un quart de siècle 
d'expérience et de réalisations remarquables, est certain d'y jouer un grand rOle. 

Les postes 
L'origine des Postes du Canada remonte aux debuts de Ia nation. Avant Ia Confédé-
ration, les Postes avaient des liens historiques avec les services postaux des Etats-Unis 
et de Ia Grande-Bretagne. Le premier bureau de poste du Canada fut établi a Halifax 
en 1755. Aprés Ia Revolution américaine, les services postaux des colonies du Canada 
étaient administrés de Londres par Ic ministre des Postes du Royaume-Uni. En 1851, 
les colonies du Canada prirent en charge leurs propres services postaux. Avec la 
Confédération, Ia poste fut confiée au gouvernement fédéral tant pour Ic courrier 
intérieur que pour Ic courrier international. 

Plus de 11,000 bureaux de poste et environ 40,000 employés des postes, dont plus 
de 9,000 facteurs, desservent le Canada. Depuis quelques années, le chiffre d'affaires 
des postes dépasse les 200 millions par an, et les revenus annuels augmentent régulière-
ment. Chaque année, Ia valeur des mandats de poste emis atteint presque le milliard. 
La Caisse d'Cpargne postale figure parmi les nombreux autres services des Postes. 

En 1918, Ia premiere experience de transport du courrier par avion fut rCalisée entre 
Toronto et Montréal. Trente ans plus tard, en 1948, Ic Service postal du Canada fut 
Ic premier a assurer un service entièrement par avion qui, en fait, prévoyait Ic transport 
par avion de tous les envois de Ia premiere classe dans Ic pays. Afin d'assurer Ia plus 
rapide Iivraison du courrier possible a peu de frais. Ic Service postal emprunte tous 
les moyens de transport, depuis Ic camion et Ic train jusqu'au bateau et a l'avion. 

On utilise beaucoup Ic service ferroviaire oü des wagons servent de centre de triage 
et de distribution en route. Un service maritime analogue est assure par Ic service 
cOtier de l'Atlantique oi les postiers trient Ic courrier a bord d'un caboteur entre les 
ports d'escale. Le Corps postal canadien, qui dessert les Forces armées, reprCsente un 
autre aspect de l'activité des postes. 

Les relations avec les autres pays sont réglementées par l'interniédiaire de l'Union 
postale universelle dont Ic Canada est membre. Cet organisme, qui se réunit tous les 
cinq ans, a tenu son congrés a Ottawa en 1957. 

Les télécommunications 
Des services de telégraphes et de cables sont offerts aux Canadiens par neuf corn- 
pagnies qui exploitent plus d'un derni-million de milles de fil, ainsi que des milliers de 
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La machine moderne a redresser ci a oblilérer 
fait voir en gros p'an les obliterateurs et les 
empileuses de Iettres; die ne ressemble en rien 
aux dispositifs primitifs de hvraison du 
courrier au pcistc Tagish, au tenips de Ia rLiic 

vers 'or de hi liii du XIXe siécie. 

niilles de cables sous-marins reliant le Canada a toutes les parties du monde. Le 
National-Canadien et Ic Pacifique-Canadien assurent au public Ia plus grande partie des 
services de télégraphes Ct de cables en plus de fournir les communications Ctendues que 
nécessitent leurs services par rail. 

Ii semble y avoir un paradoxe dans le fait que le nombre des télégrammes transmis 
ne cesse de diminuer, passant de 20 millions en 1954 a 12,738,652 en 1964. tandis qu'au 
cours de Ia méme période les recettes d'exploitation des sociCtés de télCgraphes ont 
presque double. Cela vient de ce que Ic volume et Ia diversitC des services commerciaux, 
comme Ia transmission de données, les chalnes de radio et de tClCvision, Ic fac-similé et 
tCléphotocopie ont augmenté. Le telex, qui relie quelque 6,000 sociétCs canadiennes et, 
au moyen d'un réseau mondial, des abonnes dans 84 autres pays, en est un exemple. 

En plus des lignes terrestres et des cables sous-marins, le service a microondes est 
d'usage répandu. Le National-Canadien et le Pacifique-Canadien ont collaborC dans 
l'aménagement d'un système hertzicn reliant Montréal et Vancouver, achevC en 1963. 
D'autres liens hertziens assurent les communications avec les provinces de l'Atlantique. 
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Les commu n icat ions télégraphiques et téléphoniques entre le Canada et Ic reste du 
monde par cables et radio sont assurées par Ia Société canadienne des télecommunica-
tions transmarines, fondée en 1950. Les installations de communications a l'intérieur 
et avec létrangcr sont constamment en voie d'expansion, particulièrement dans le Nord. 

Les Canadiens sont bien pourvus d'installations téléphoniques et en font grand usage. 
En 1963, ii y avait 6,656,613 téléphones en service dont 1,910,178 téléphones d'affaires 
et 4,746,435 ménagers. Au cours de cette année-Ià. les Canadiens ont fait plus de I I 
milliards d'appels beaux, et de 257 millions d'appels interurbains; Ia rnoyenne par 
personne fut de 593. 

Le service était assure par 2,296 réseaux téléphoniqucs distincts. Toutefois, Ia 
majeure partie des 787 millions de revenus annuels était encaissée par un petit nombre 
de grandes compagnies. La Conipagnie de téléphone Bell du Canada, fondCe en 
1880, qui dessert lOntario, Ic Quebec, Terre-Neuve ci les Territoires du Nord-Ouest, 
répondait pour 61 p.  100 de tous les télCphones au Canada. La British Colunibia 
Telephone Company qui, comme Ia Compagnie Bell, est une sociCté par actions, inter -
venait pour 9.4 p.  100. Dans chacune des provinces des Prairies (Manitoba, Saskatche-
wan et Alberta), le réseau tClCphonique est exploité par be gouvernement provincial. 
Trois importantes compagnies desservent les provinces Maritimes. Ces huit grands 
réseaux constituent le RCseau télCphonique transcanadien qui exploite Ic Réseau 
transcanadien a microondes pour assurer les services de téléphone, de transmission de 

 

I.e nouveau combine électronigue a A 
poussoir eat maintenani installé dans 

nombre de villes canadiennes. 

Un apparell a t'usagc des abonnés du 
premiercentral canadien inauguré a 
Hamilton (Out,) en juillet 1878. La sonnerie 
servait a signaler et, l'accessoirc en bois de 

dessous, a parler Ct a écouter. 
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Les renseignements destinés au service des 
cartes metoroIogiques du ministère des 
Transports sont transmis par Ic systéme 

des télécommunications NC-PC. 

doniiées, et autres services de communications. Les huit réseaux iniportatits, ainsi quc 
trois autres compagnies, collaborent au sein de I'Association canadienne du telephone. 

Les petites compagnies, dont le nombre dépasse 2,250, s'associent dans divers 
groupes provinciaux et régionaux. Pour les appels interurbains, chaque compagnie 
participe aux accords qui permettent d'assurer un service dans les deux sens en colla-
boration avec d'autres réseaux. Les rCseaux tCléphoniques constitués en sociétC a 
l'échelon national sont soumis aux rCglements de Ia Commission des transports. Les 
petites compagnies qui fonctionnent dans les limites d'une seule province relCvent 
d'un organisme rCgulateur provincial. 

Les debuts du téléphone au Canada remontent a 1876, année oü Alexander Graham 
Bell réalisa Ia premiere transmission de Ia voix humaine oà longue distancea lors d'une 
communication telCphonique entre Brantford et Paris (Ont.). 

Le fIl, le cable et les microondes font partie des moyens empruntés afln de relier les 
6,300,000 abonnés du téléphone au Canada et avec les réseaux tClCphoniques dans le 
monde entier. Au total, quelque 30 millions de milles de flu sont empruntés. Un réseau a 
microondes s'étend sur 3,900 milles de l'Atlantique au Pacifique. Des milliers de milles 
de cables sous-marins relient Ic Canada a presque tous les pays pourvus du service de 
téléphone. On s'efforce constamment de perfectionner Ic materiel existant et d'étendre 
le service a des regions isolCes. L'interurbain automatique, Ic Data-Phone (destine a Ia 
transmission de statistiques commerciales, et le TWX, qui permet l'échange de com-
munications dactylographiées, de données et de graphiques entre les abonnés, ne sont 
que quelques-uns des nouveaux services. Pour assurer Ic service téléphonique aux 
collectivités isolCes par de grandes distances et des reliefs accidentés, on recourt a 
diverses techniques de l'Clectronique, dont les microondes, Ia dispersion tropo-
sphCrique et Ia transmission a haute fréquence. 

II a déjà eté fait mention des rCseaux a microondes qu'exploitent les compagnies de 
télégraphe et de télCphone. Ces installations sont louées pour diverses fins, dont les 
services nationaux de télévision de Radio-Canada et de Ia CTV. Les besoins d'autres 
sociétés telles l'l-Iydro, sont si vastes qu'elles exploitent leurs propres réseaux hertziens. 

Outre les réseaux a microondes reliant les diverses regions depuis l'Atlantique 
jusquau Paciflque, un nombre croissant de réseaux hertziens relient les regions les 
plus peuplées aux centres reculés du Nord des provinces et dans les Territoires. 
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(iander (1.-N.) esi un des plus grands aéropur!s du monde. Pendant Ia Seconde,ucrrc 
mondiale, Gander était une base importante de surveillance de FAtlantiquc. Au premier 

plan se trouve l'aCropori ci, a quelques mules de distance, L'emplacement de Ia ville. 

Le ministère des Transports 
Dans le domaine des telecommunications, l'autorité administrative est confide a Ia 
Direction des tClécommunications et de 16ectronique do ministère des Transports. 
Cest cc ministCre qui octroie les licences des stations de radio et de télévision; depuis 
1958, toute demande de creation ou de modification d'une station de radio et de 
tClCvision dolt ëtre souinise au Bureau des gouverneurs de Ia radiodiffusion. En réalitC, 
le ministère des Transports examine les plans techniques du requérant et le Bureau des 
gouverneurs de Ia radiodiffusion, Ia programrnation. 

En plus d'octroyer les licences aux stations de radio et de télévision, le ministère des 
Transports émet tous les ans a peu près 100,000 licences pour bateaux, avions, auto-
mobiles, taxis et camions ainsi que pour les rCseaux de communications intéressant 
Ia sécurité routière, les services de sürete et de protection des foréts contre l'incendie, 
et les rapports météorologiques. Par exemple, La Direction de Ia météorologie du 
minister-c fCdéral des Transports emprunte beaucoup les services de télégraphie et de 
radio; 55,800 milks dinstallations de télétypie desservent 355 bureaux; pour Ia trans-
mission des cartes méteorologiques, cue utilise 14,500 miles de circuits de fac-similé 
desservant 80 bureaux. 

En 1966, Ic ministCre des Transports a achevé, a Mill Village, en Nouvelle-Ecosse, 
une station terrestre de communications par satellite avec d'autres pays. Cette station 
est a La disposition de la Société canadienne des télécommunications transmarines aux 
fins de participation au réseau commercial de communications internationales par 
satellite. Les aides a Ia navigation maritime et aérienne relèvent clu ministère des Trans-
ports. 

En plus d'octroyer les licences a diverses fins du domaine des télécommunications 
et de l'électronique. Ic ministère des Transports exploite un ensemble de postes de 
contrôle pour s'assurer que les conditions des licences sont respectées. Les postes de 
contrôle, ainsi qu'un certain nombre dautomobiles munies d'appareils de mesurage et 
de dépistage, aident a supprimer Ic brouillage inductifqui peut gêncr les circuits aériens. 

(ALBERT A. SH) 
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Pour bien des Canadiens d'expression tanS anglaise quc française, k Ihtre (hi 
Nouveau Monde représente lélan ci I'esprit du thdãtre au Canada frinçae. Ioiidc en 
1951, Ia compagnie a mCrité les Iouangcs des critiques des deux côtés de I'Atlantique 
ayant prCscnté des pièces a Paris (dont Ia prenaère en 1957), au Commonwealth Arts 
Fe.tivizl dc Londres (1965), puis a New York Ct dans diverscs regions du Canada. 

Les beaux-arts et les arts animés 

Cc que [on désigne souvent comme Ia physionornie culturelle d'une nation est une 
mosaIque d'ëlèments multiples, liée de facon compiexe et touchant presque chaque 
aspect de la umanière de vivre>, d'un peupie, mais Ia coutume associe surtout le mot 
culture aux arts,—beaux-arts ou arts animés. Une definition rigoureuse des beaux-arts 
et des ((arts animés)>, ou toute tentative de les distinguer les uns des autres, est impossible 
Ct vaine. Convenons qu'ici, en pariant de Ia physionomie culturelle, nous entendons 
musique, peinture, théâtre, littérature, danse, sculpture, architecture, artisanat, cinema, 
opéra, dessin, gravure et télévision. 

Ira me historique 
L'évolution culturelle du Canada, marquee par des alternatives d'arrët et d'élan pendant 
plus de 200 ans, a etC particulièrement coniplexe. La majeure partie de [inspiration et 
les grandes influences ne lui sont pas venues de l'intCrieur mais de l'extérieur et le style 
general des arts a etC sensiblement imitatif. Cette remarque s'applique plus ou moms a 
d'autres pays d'Amérique du Nord mais au Canada, un contexte historique exceptionnel 
a prolongé l'immaturitC et l'imitation bien au-delà des premieres Ctapes de croissance, 
bien avant dans le siècle actuel. C'est seulement depuis les premieres annCes 1950 que, 
dans le pays entier, se manifestent des forces vives, avides et neuves au sein de Ia colonie 
d'artistes canadiens crCateurs et interprètes, mouvement qu'a favorisC un climat gCnCral 
d'approbation et d'encouragement inconnu jusqu'alors au Canada. En résumé, avant 
1950, l'avancement culturel au Canada était une entreprise lente, atone, sCricuse et 
imitative, alors que les annCes ultCrieures produisent une explosion culturelle d'une 
valeur certaine et d'un avenir prometteur. 
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Aujourd'hui, avec d'importantcs reserves, le courant culturel canadien est anglo-
saxon de facon prCdominante et de fortes influences américaines et britanniques, parfois 
excessives en apparence, percent dans presque chaque aspect de Ia pensée et des actes du 
peupte canadien. Dominante au Québec et diversement agissante au-delà des frontiCres 
provinciales, ii y a Ia culture canadienne-francaise dorit les qualités distinctives sont 
fermenient etablies sur trois siècles de croissance autonome dans Ic Nouvcau-Monde. 
Unc troisième force dans Ic courant culturel canadien est l'influence riche et pCnétrante 
des citoycns dont Ics racines remontent, peut-étre directement ou a travers trois génCra-
tions, a Ia sensihilitC ethnique et aux trésors artistiques de plusieurs patries européennes. 
Ces trois grandes influences, si manifestes aujourd'hui, ont été agissantes durant toutes 
les années de croissance du pays et nut ne peut comprendre l'évolution du Canada dans 
les arts sans se rappeler l'action passée et préscnte des trois puissances culturelles 
distinctives: l'angio-saxonnc, Ia canadienne-française et Ia tierce. (Les inteilectuels et les 
journalistes ont consacrC Ic terme ((anglo-saxon)) par un usage prolongC et irrCfléchi mais 
aux fins de Ia prCsente Ctude, l'expression sanglo-américaina serait plus significative.) 

La culture contemporaine du Canada Ia veitle de ses 100 ans donne l'impression 
superficictle de siniplement reflCter Ia vie et Ia pensëe artistiques des Etats-Unis: les 
critiques enclins a dCplorer cc qu'ils appellent l'américanisation du Canada ne manquent 
pas d'arguments solides Iorsqu'ils contempient Ic pays, de Terre-Neuve a Ia Colombie-
Britannique, et s'Ccrient dCsespérCs: Films américains' Revues américaines! Musique 
amCricaine! Architecture arnéricaine! Decor arnéricain! Livres américains! TélCvision 
aniCricaineh> Heureusement toutefois, ii y a autre chose qui échappe au coup d'ftil 
rapide et ceux qui dCsirent vraiment trouver un plus vaste contenu canadiena a Ia 
physionomie culturellc n'ont pas a creuser profondCment. 

Nut ne peut nier que de toutes les influences sur I'évoIution culturelie canadienne, 
ceiles qui Cmanent des tats-Unis sont, selon toute probabilité, les plus nombreuses et 
les plus pénetrantes. Flies sont sans cessc lancCcs, souvent sans intention arrëtCe, sur 
3,000 milles de frontière internationale. Force de frappe de Ia culture amCricaine, les 
films d'l lollywood avec leur amatgame de raffinement et de pacotille, dictent de nom-
breuses modes aux Canadiens. MCme au Québec rural, ou des influences autres que 
francaises n'ont pas reussi a gagner tellement de terrain, le film hollywoodien double en 
langue francaise a un public assure. La portéc du cinema américain s'est beaucoup 
intensifiée ces derniêrcs annCcs du fait quc presque chaque poste dc télCvision au Canada 
d'expression anglaise offre aux spectateurs un ou deux films de vicitle date par jour. Au 
Canada, Ia ration de littCrature contemporaine est puiséc, pour une grande part, dans 
les centaines de revues amCricaines dont les Canadiens d'expression anglaise de toutes 
regions sont friands. Lesjournaux spécialisés dans les arts, les chroniques artistiques des 
revues populaires, les chroniques littCraires des hebdomadaires américains contribuent 
tous a gayer les Canadiens de cc que les Etats-Unis aiment ou n'aiment pas. Les livres 
amCricai ns encombrent les Ctagères des I ibrairies canadiennes et des milliers de Canadiens 
souscrivent a des clubs qui leur font parvenir un livre par mois. Le flot incessant de 
touristes américains d'aspcct prospère au Canada porte les Canadiens a croirc que Ic 
milieu culturel américain a une sorte d'exceHence enviable. Le fait Ic plus impression-
nant peut-Ctre est que chaque jour de Ia semaine, chaque Ccran de télCvision transmet, 
en direct ou au moyen d'enrcgistrements, une programmation a lourd acontenu 
amCricaina. 

('cue dose massive créc I'impression superficielle qu'une communautC moyenne 
d'expression anglaise au Canada est Ic pâte reflet de son homologue aux Etats-Unis, au 
point de vue culturel. Ce n'cst qu'une illusion que dissipe une étude plus sérieuse des 
faits. Au cours des 150 annCcs qui ont prCcédé Ia Premiere Guerre mondiale. Ic Canada, 
a l'exccption du Québec, s'est fortement imprégné de Ia tradition culturelle britannique 
et c'est Ic fond sur lequel toutes les influences culturelles contemporaines doivent lutter 
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flour scpanotirr, queues solefli iwportccs d'autres 	is on 	[)LI\ces stir I'a,"piration de 
Ia nation canadienne a unc expression nationaic propre. 1)es gntrations de colontaux 
britanniques, hauts fonctionnaires et soldats, ont apporté les goüts, préférences et 
préjugés de l'Angleterre ci de I'Ecosse a I'Amériquc du Nord britannique et ont établi 
de solides et durables fondements en matière d'esthéiique et de culture. Dans bien des 
cas, des instituteurs de formation britannique ont orienté Ic gout dejeunes Canadiens 
ci ont exercé une forte influence sur Ic développement communautaire des ecctésias-
tiques écossais dans le cas de l'Eglisc presbytérienne du Canada et des ecclésiastiques 
anglais dans celui de l'Eglise anglicane du Canada ont contribué matériellement aussi 
bien que spirituellenient a inculquer aux Canadiens le concept fondanientaliste du obon 
goüta en matièrc culturelle. Un flot de families coloniales anglaises dont Ia condition 
sociale allait de Ia classe moyenne a Ia haute société (les historiques Loyalistes) se sont 
ciablies dans le Haut-Canada et dans les Maritirnes après 1775 ci ont cu une profonde 
influence sur l'évolution cultureile de leur nouvelle patrie. D'avantageuses ententes 
commerciales ont donné aux éditeurs anglais les occasions exceptionnelles de dominer 
Ic marché canadien des livres, revues et journaux importés. Au debut du XXC  siècle, Ia 
littérature, Ic théãtre, Ia musique et I'art britanniques se sont solidement établis cornme 
préférences canadiennes; rappelons qu'exception faite du Montréal cosmopolite. Ia 
province de Québec a trace sa propre route culturelle. 

Environ Ic tiers du peuple canadien est d'origine ethnique et culturelle francaise; 
clevés dans La langue francaise, les Canadiens francais sont profondément attaches aux 
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coutumes. goüts et aversions du Canada francais dans le domaine des arts. us maintien-
nent fièrement depuis plus de trois siêcles une identité culturelle spéciale et distincte dans 
Ia vaste structure canadienne et résistent sciemment a Ia tentation de s'assimiler a Ia 
majorité anglo-américaine. La province de Québecest Ic berceau de Ia culture canadienne-
française mais d'importantes communautés d'expression française existent ailleurs au 
Canada, surtout au Nouveau-Brunswick, en Ontario, en Saskatchewan et en Alberta 
et, ces dernières années, les moyens de communication culturelle entre ces hots bien 
disséminés ont pris une importance réelle. La plupart des Canadiens francais qul vivent 
dans les grands centres québécois, et presque tous ceux qui vivent dans les communautés 
en dehors du Québec, sont bilingues et leur résistance a l'énorme vague de culture anglo-
américaine est une question de perception et de discernement réfléchis et adroits. Bien 
que depuis quelques années, Ic Canada francais ait délibérément encourage un pro-
gramme d'échanges culturels avec Ia France, ses liens antérieurs avec Paris n'étaient pas 
solides et Ic développement d'une culture canadienne-francaise distinctive a été un 
prodige de débrouillardise. 

Toutefojs, Ic soutCnement britannique et canadien-francais des tendances culturelles 
canadiennes contemporaines n'explique pas tout. Le programme d'immigration massive 
appliqué par le Canada au cours du siècle dernier a amené en nouvelle terre un mélange 
de cultures européennes qui ont enrichi Ia physionomie culturelle canadienne d'une 
diversité féconde, solide et intelligente. Des Allemands hanovriens Se sont établis en 
Nouvelle-Ecosse II y a deux siècles. Des Hollandais de Ia Pennsylvanie se sont trans-
plantés dans ce qui est maintenant l'ouest de l'Ontario, après Ia Revolution américaine. 
Dans Ia grande migration entre 1885 et 1914, des centaines de milliers de familIes 
européennes,—allemandes, polonaises, ukrainiennes, belges, scandinaves, hongroises, 
italiennes, russes et grecques,—ont apporté leurs coutumes, musique, littérature, 
danses et artisanat nat ionaux de longue souche et ont largement contribué a la vie 
artistique de leur nouvelle patrie. L'importance de cette influence européenne, complé-
mentaire de Ia britannique et de Ia canadienne-francaise, ne peut être exagérée en 
faisant l'évaluation de Ia physionomie culturelle canadienne d'aujourd'hui. 

Ces complexités, soit l'influence pénétrante des trois puissances aux étapes d'éta-
blissement et l'influence superficielle des Etats-Unis ces derniCres années, rendent 
difficiles Ia comprehension et l'évaluation de Ia physionomie culturelle. Néanmoins, 
l'histoire de ce qui a Cté fait, en dépit de désavantages marques dans Ic domaine des 
beaux-arts et des arts animés, est propre a faire naitre Ia fiertC canadienne, au moment 
du Centenaire de Ia croissance du pays. En littérature, musique, art dramatique, peinture 
Ct dans les autres formes d'expression culturelle, les réalisations des premiers temps ont 
etC solides et vraies et l'apport canadien sur Ia scene culturelle contemporaine inter-
nationale est de plus en plus satisfaisant, méme pour les critiques les plus acerbes. 

Littérature 
Les Canadiens d'avant Ia ConfCdCration avaient pour occupation premiere de trans-
former un vaste pays revCche et inconnu en une communauté moderne mais ils trou-
vaient nCanmoins Ic temps et l'occasion de produire une quantité étonnante de IittCra-
ture locale. Les premieres ceuvres littéraires vraiment canadiennes ont eté ecrites en 
francais par des explorateurs, des missionnaires et des colons et plusieurs d'entre dies 
ont inspire des écrits subséquents. Abondants en descriptions impressionnantes et 
habiles et enrichis d'excellents exposés littéraires de foi et d'idCalisme, certains des 
ouvrages primitifs constituent une littérature digne de mention. Les récits que Cham-
plain a faits de ses explorations en Nouvelle-France sont renommCs a juste titre. Les 
Relations, dossiers remarquables des missionnairesjésuites francais, ont servi de docu-
mentation de base aux intellectuels au cours des trois derniers siècles. L'Histoire de Ia 
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Nouvelle-France de Marc Lescarbot, parue Ia premiere fois a Paris en 1609, est un 
classique international d'écrit historique. De comparables notes et Mémoires écrits par 
les explorateurs et aventuriers de langue anglaise, notaniment Journey from  Prince of 
Wales Port de Samuel Hearne et Voyages from Montreal de Alexander Mackenzie, ont 
résisté au temps non sculement a titre de lectures savoureuses mais aussi comme mines 
de renseignements pour les historiens. Dans les regions maritimes, au Québec, dans le 
Haut-Canada et jusque dans les regions éloignées de I'Ouest, les hommes et les femmes 
portés vers les lettres ont pane du nouveau pays dans des Iivres oii il est question d'aven-
tures, de religion, d'éducation, de Ia vie des pionniers, de roman, de poésie, de voyages 
ou de Ia nature. Les maisons d'édition de Londres, Edimbourg, Paris, Boston et New 
York lancent par centaines des livres traitant de ce qu'on appelle aujourd'hui le Canada, 
et vers le ler  juillet 1867, ii existait une collection appreciable de ce qui pourrait être 
adéquatement appelé ((canadiana)). 

Le fait de Ia Confédération, en 1867, et les accessions subséquentes de l'tle-du-Prince-
Edouard et du Manitoba peu après ont éveillé le sentiment d'une identitC réelle ou 
imaginaire de méme que des intéréts mutuels et ont conduit a Ia naissance d'un esprit 
national canadien, valeur nouvelie qui a pris une importance particulière dans Ic 
domaine des lettres. Au cours des annCes 1867-1900, une masse considerable de littéra-
ture typiquement canadienne est apparue. Une faible partie avait une grande importance 
littéraire ou était innocente de l'imitation servile des styles et themes de Ia littCrature 
étrangère; toutefois, une certaine part, en anglais comme en francais, était Iouable et 
permanente. En 1877, les critiques au pays et a l'étranger ont loué l'ceuvre de William 
Kirby, The Golden Dog, qui est toujours un classique canadien. Deux romans historiques 
de sir Gilbert Parker, When Valmond Came to Pontiac (1895) Ct The Seats of the Mighty 
(1896), tires de Ia scene canadienne, ont immCdiatement connu des succès de librairie en 
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis comme au Canada et sont encore hautement ap-
préciés aujourd'hui. La populaire série de romans canadiens écrits par Ralph Connor a 
débuté en 1898 avec Black Rock et pendant plusieurs années, a figure sur les listes de 
Iivres a succès s'étendant sur de longues périodes. Beautiful Joe, écnit en 1894 par 
Margaret Marshall Saunders a etC traduit en plus de 14 langues et, de tout temps, est 
l'une des plus populaires histoires d'animaux écrites en langue anglaise. Les archives 
révèlent que jusqu'en 1880, les romanciers canadiens ont produit 250 livres, dont les 
deux tiers paraissaient entre 1860 et 1880. Les récits d'écrivains canadiens, sur Ia nature 

Le Musée d'histoire natu- 
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et les animaux sauvages, ont connu une haute faveur dans Ic monde entier et certains 
des auteurs qui ont Ic mieux réussi ont été reconnus avant 1900. Le premier récit sur les 
animaux qua écrit sir Charles G. D. Roberts parait en 1895, Ernest Thompson Seton 
public son fameux livre Wild Animals I Have Known en 1898 et les livres remarquables 
de Catherine Paar Traill sur Ia nature paraissent en 1894 et 1895. 

La poésie s'est fait valoir comnie phénoméne canadien des les premiCres décennies 
aprés Ia Confédération et depuis, cue n'a jamais ralenti son allure quoique les themes 
patriotiques et naturalistes séduisent moms les poêtes contemporains. En 1884, Isabella 
Valancy Crawford public un recueil de poêmes qui dépeint Ia nature sauvage du Canada 
avec I'ardeur et 1'attachement qui plus tard incitent Ic Groupe des Sept a rendre de 
fervents hommages isue1s a leur pays. Cependant, les noms qui ressortent encore 
comme les tCtes de file de Ia poCsic canadienne sont ceux des Quatre Grands: Charles 
G. D. Roberts. Afchibald Lampman, Duncan Campbell Scott et Bliss Carman. 
Inspires par l'immensitc. Ia beaute, l'avenir grandiose du Canada, et soutenus par tine 
solidarité de mousquetaircs, tous quatre ont produit une quantité Ctonnante de vers et 
ont gagne I'estime des critiques littéraires au pays et a 16tranger. Leur influence sur Ia 
poésie de facture anglaise na faibli que tard dans Ic siàcle actuel. Au Canada francais, 
Ic nom du grand poète Emile Nelligan, dont Ic premier recueil a paru en 1896, a ete 
associC a ceux de NCrCe Beauchemin (Patrie intime) et de Guy Delahayc (Phases), trio 
respecté a Paris et affectionnC du peuple canadien. Les Mémoires d'hommes politiques 
et de fonctionnaires ont paru en grand nombre au cours de Ia période qui suit Ia Con-
fCdCration et ont fortement accru Ic volume existant des lettres canadiennes. En dCpit 
du fait que ces Ccrits n'étaient pas de Ia haute littérature et que certains nétaient mCme 
pas habiles, les faits historiques consignés se sont depuis avérés un trésor précieux pour 
Ies auteurs canadiens ou étrangers. 

Les écrivains canadiens, les romanciers surtout, ont été prolifiques de 1900 a 1940 
mais sauf d'importantes exceptions, La production littéraire de l'Cpoque a été locale, 
narcissique, missionnaire, sérieuse et morne. La vogue était aux romans régionaux. La 
rude cOte de l'Atlantique a servi de sujet a Norman Duncan (Dodor Luke of Labrador), 
Ia campagne des provinces Maritimes a inspire Pierre Coalfleet (Solo), Ia vie urbaine de 
Montréal a intéressé J. G. Symes (Our Little Life). mais Trailof'98 de Robert W. Service 
est Ic seul roman du genre a avoir eu un succés reel. Les aventures des immigrants au 
Canada oft constitué un theme séduisant pour des écrivains canadiens de cette période: 
Hansen d'Augustus Bridle, Painted Fires de Nellie McClung, Wild Geese de Martha 
Ostenso, The Viking Heart de Laura Goodman Salverson, Settlers of the Marsh de 
Frederick Philip Grove et The Foreigner de Ralph Connor. Dc méme, les contraintes 
physiques et psychologiques inhérentes a Ia colonisation de l'Ouest ont été un sujet 
irresistible a de nombreux Ccrivains: Bulldog ('arney de W. A. Fraser, The Heart of 
cherry McBain de Douglas Durkin, The Sky Pilot de Ralph Connor, The cowpuncher 
de Robert Stead, Purple Springs de Nellie McClung, The Shadow Riders d'Isabel 
Patterson et Gordon of the Lost Lagoon de Robert Watson. Les critiques canadiens et 
étrangers ne prisaient guère Ia plupart de ces romans, Ic reproche général Ctant que 
dans les situations pleines de grandeur et d'éclat Cvoluent des personnages vagues et 
secondaires. Dc nombreux auteurs canadiens étaient émus par l'exaltation et l'audace de 
l'Cpoque mais ils n'étaient pas assez habiles pour peindre des personnages dignes de 
relever les intrigues. 

Les ceuvres d'imagination des années 1920, semble-t-il, subissent I'influence de deux 
auteurs bien dissemblables: Frederick Philip Grove Ct Mazo de Ia Roche. Le dur 
réalisme de Grove Ctait bien en avance sur ses contemporains mais son style maladroit 
lui a valu peu d'amis parmi les critiques et acheteurs de Iivres de son époque. Ses ceuvres 
A Search for America (1927), Our Daily Bread(1928), The Yoke of Life (1930) et Fruits 
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of the Earth (1933) ont bien résisté aux années et jouissent d'une plus grande estime 
aujourd'hui que du vivant de l'auteur rébarbatif. Mile  de la Roche s'est fait connaitre 
dans Ic monde par sa longue série de romansfalna qui a débuté en 1927 et est demeurée 
populaire jusqu'aujourd'hui grace a de nombreuses rééditions, a Ia publication en 
fcuilleton dans les revues, aux traductions et adaptations cinematographiques. Sa facon 
authentique, vivante, sympathique et hautement personnelle de traiter les personnages 
fictifs a porte les critiques a Ia citer fréquemment comme l'auteur canadien qui savait 
s'y prendre. Les premiers récits de Morley Callaghan ont été rédigés au cours des 
derniéres années 1920, mais ses romans les plus connus et ceux qui, avec Ic temps, lui 
ont valu une reputation internationale ont été écrits dans les années 1930; Such Is My 
Beloved (1934), They Shall Inherit the Earth (1935) et More Joy in Heaven (1937). La 
renommée de Callaghan a grandi avec les années et it est maintenant considéré par 
plusieurs comme Ic premier romancier de I'école moderne au Canada. D'autres re-
marquables romanciers canadiens des années 1930, et dont l'ccuvre semble apprécié 
des critiques contemporains, sont Frederick Niven (The Flying Years et Mine Inherit-
ance), Philip Child (The Village of Souls et God's Sparrows) et W. George Hardy (Father 
Abraham et Turn Back the River). II est intéressant et enrichissant de remarquer que 
God's Sparrows de Child est presque Ic seul roman canadien a succès qui traite de Ia 
Premiere Guerre mondiale, bien que les pertes du Canada en hommes et materiel lors 
de cc conflit aient Cté étonnantes. 

Au Canada francais, les problèmes de I'écrivain ont ete considérables. Un reel 
sentiment d'isolement (autant du Canada d'expression anglaise que du monde franco-
phone), un asservissant souci du decorum né d'un catholicisme romain rigoureux, un 
public restreint Ct relativement peu évolué et Ia tendance a favoriser les themes Ct styles 
académiques et littéraires formels, tout cela a mis un frein a Ia littérature canadienne-
francaise spontanée et vigoureuse et ce n'est qu'après Ia Seconde Guerre mondiale qu'un 
aifranchissement apparait. Dc 1867 jusque tard dans Ic XXe  siècle, l'ensemble de Ia 
bonne littérature québécoise traitait d'histoire, de politique et de religion mais dans ces 
domaines restreints, une littérature d'assez bonne facture perce vraiment. D'enlevants 
tracts politiques qui affirment magnifiquement le sentiment nationaliste canadien-
francais sont nés de Ia plume d'Henri Bourassa, d'Olivar Asselin et de Jacques Fournier. 
Sir Thomas Chapais (Cours d'His:oire du Canada) et Joseph Edmond Roy (Histoire dit 
Notariat au Canada), ont été a leur epoque des historiens remarquablement Crudits et 
distingués. L'Avenir du Peuple canadien-francais d'Edmond de Nevers a gagné l'admira-
tion dans tous les pays francophones a titre de long essai d'un mérite littéraire excep-
tionnel et l'ouvrage religieux Droit public de I'Eglise de Louis-Adolphe Paquet, prétre 
canadien, avait une grande valeur littéraire. Dans le domaine des Ccrits philosophiques, 
les noms de Canadiens francais dont Ia renommée est internationale sont le R. P. Louis 
Lachance, le R. P. Louis-Marie Regis, Charles de Kroninck et Francois Hertel. Les 
travaux historiques du chanoine Lionel Groulx (La Découverte du Canada et Histoire 
du Canada francais) excellent non seulement quant au style littéraire mais aussi réussis-
sent admirablement a aviver le sentiment national chez les Canadiens francais. Durant 
les années 1920 et 1930, Ia critique littéraire au Québec était particulièrement alerte et 
inquisitrice, sous forme de livres ou d'articles dans les périodiques; les Albert Pelletier, 
Jean-Charles Harvey, Louis Dantin, Jean Chauvin et Pierre Daviault se sont illustrés 
dans cc domaine. Le genre roman a tardé a prendre de l'ampleur au Québec et it faut 
attendre aprés la Premiere Guerre mondiale pour voir les premiers signes de vigucur 
et de competence. Les Demi-civilisés de Jean-Charles Harvey, Trente Arpents de Ringuet, 
Un Homme et son Péché de Claude-Henri Grignon et La Minuit de Felix-Antoine Savard 
sont les excellents precurseurs du roman canadien-francais qui emerge plein de puissance 
comme de sensibilité a Ia fin de Ia Seconde Guerre mondiale. 

La décennie 1940-1950, caractérisée par une vaste participation humaine a de grands 

400 	 CANADA 1867-1967 



évóncments. a êtô particulièrement fertile pour Ia littrature canadienne. I)e certaines 
manières, il scrnble que Ics entraves se soient éliminées et les romanciers canadiens 
s'auaquent pour Ia premiere fois a des themes universels. Bien que les récits se situent 
a l'intCrieur des frontières canadiennes, les problèmes et intrigues traitent de l'homme 
universel. Cette période voit surgir les écrivains de premier ordre du Canada. Avec 
Barometer Rising (1941), Two Solitudes (1945) ci The Precipice (1948), Ic Montréalais 
Hugh MacLennan s'est impost conime auteur d'irnportance internationale. Sinclair 
Ross (As for Me and My House), Gwethalyn Graham (Earth and High Heave,:), William 
0. Mitchell (I3i,o Has Seen the Wind) et Edward McCourt (Music at the Close) faisaient 
partie du nouveau contingent de romanciers canadiens inspires par une conception de 
l'homme Cl douCs d'un art veritable. Presently Tomorrow (1946) de Joyce Marshall et 
The Rich Man (1948) de Henry Kreiscl ont fait bonne figure devant les critiques. 
Thomas Raddall, de Ia Nouvelle-Ecosse, s'est fait reconnaitre dans les années 1940 
comme romancier historique canadien avec His Majesty's Yankees, Roger Sudden et 
Pride's Fancy. 

Depuis 1950, Ia scene tittéraire canadienne en est une d'intense exaltation et fCconditC, 
de nouveaux Ccrivains surgissant si rapidement que Ic public intéressC ne peut se tenir 
au courant et des Ccrivains reconnus appliquant leur talent avec bonheur a de nouveaux 
genres et de nouveaux styles. La lisle des bons livres de cette période est très Iongue et 
un bref relevC permet de signaler seulement quelques-uns des faits saillants. Réussite 
remarquable pour tin jeune auteur, Ethel Wilson de Vancouver remporte un succès 
international avee Hetty Dorval (1947). The Innocent Traveller (1949), The Equations of 
Love (1952), Swamp Angel(1954) et Love and Salt Water (1956). David Walker se fait 
un nom avec Digby (1953) et Geordie (1959), landis que Te,npest-Tost, Leaven of Malice 
et A Mixture of Frailties de Robertson Davies gagnent Ia faveur des critiques ci du 
public. The Mountain and the Valley d'Ernest Buckler et The Channel Shore de Charles 
Bruce, deux ouvrages situCs en Nouvelle-Ecosse, sont d'une qualité littéraire excep-
tionnelle et l'histoire d'une famulle juive de Winnipeg, The Sacrifice d'Adele Wiseman, 
mCrite Ic prix du gouverneur général pour le roman en 1956 et recoit un accueil chaleu-
reux a New York ct a Londres. Autrc chroniqueur a relater l'histoire fictive d'une 
lamille juive au Canada, Mordecai Richier s'est révClé aux critiques internationaux 
comme un satiriste de grand talent avec Son of a Small Hero, A Choice of Enen:ies et 
The Apprenticeship of Daddy Kravizz. Le premier roman de Douglas LePan, The Deserter 
(prix du gouverncur génCral pour roman, 1964) et le deuxième roman d'Henry Kreisel, 
The Betrayal, développent tous deux des themes sur Ia Seconde Guerre mondiale de 
facon courageuse et sensible. 

Au Canada francais, Ia période après 1950 est également fructueuse pour les roman-
cicrs et les poètes. Roman pénetrant de rCalisme urbain, Bonheur d'occasion de Gabrielle 
Roy a recu Ic prjx du gouverneur gCnCral pour le roman en 1947, pour Ia traduction 
anglaise intitulee The Tin Flute. Le Survenant de Germaine Guèvremont a place son 
auteur au premier rang parmi les romanciers d'expression française, a Montréal comme 
a Paris, tandis que les ceuvres de Roger Lemelin, Au pied de Ia pente douce ci Les Plouffe, 
ont valu Ia renommée au jeune auteur québécois. Le roman canadien-français, long-
temps enlisC dans Ia sentimentalité et Ia prose guindée, a soudainement accCdC au 
róalisme dur, l'a depassC avec un brio étonnant et s'occupe aujourd'hui d'explorer I'iime 
humaine en profondeur, retrange genre de Ia fiction psychotogique. En voici des 
exemples courants: La Fin des songes de Robert Elie, Poussière sur Ia yule d'André 
Langevin, Les Canadiens errants de Jean Vaillancourt et La Fille laide d'Yves ThCriault. 
Anne Hébert, connue surtout conime poétesse, a écrit un roman Les Chambres de bois 
et un recueil de courtes histoires Le Torrent, deux ouvrages caractCrisés par I'explorat ion 
des motifs humains. I)'autre part, un trèsjeune écrivain montréalais, M.-Claire Blais, a 
récemment publié deux romans psychologiques, La Belle Bête et Tête blanche, qui ont a 
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Ia fois choqué et ravi les milleux littéraires au Canada, en France et aux Etats-Unis. 
Les gagnants du prix du gouverneur général pour Ic roman en langue francaise au 
cours des dernières années sont: Malgré toil!, Ia joie (1959) d'André Giroux, ,4s/,ini 
(1961) d'Yves Thériault, Con:es du pays incertain (1962) de Jacques Ferron, Les Terres 
sèches (1964) de Jean-Paul Pinsonneault et L'Incuhaiion (1965) de Gerard Bessette. 

Bien que I'avènement du roman de facture impeccable alt caractCrisC Ia scene litté-
raire canadienne aprés Ia Premiere Guerre mondiale, Ia période a vu I'ceuvre des poCtes 
canadiens changer sensiblement. In Flanders Fields du Colonel John McCrac a Cté Ia 
seule couvre importante de poésie canadienrie sur le conilit dc 1914-191, mais aussi 
lune des plus connues et des plus airnCes. Entre les deux guerres. E. J. Pratt est de 
loin Ic poète d'expression anglaise Ic plus eminent au Canada, laisant preuve d'unc 
puissance remarquable dans Ia poésie narrative fondCe sur les principaux évCnenients 
des affaires humaines contemporaines: Titans, The Roosevelt and The Antinoe, The 
Titanic, Bréheuf and his Brethren, The Last Spike, Dunkirk. Deux fois, ii recoil Ic prix 
du gouverneur génCral pour Ia poésie ct en 1940, Ia SociétC royale du Canada lui 
décerne Ia médaille d'or Lorne Pierce. D'autres poètes contemporains de Pratt dignes 
de mention sont Arthur S. Bourinot, Anne Marriott Cl Dorothy Liesay; tous ont Ccrit 
des vers puissants, vigourcux présageant l'euvrc d'une nouvelle et jeune école de poêtes 
réalistes. Earle Birney de Vancouver a rCvélC un style littCraire bien personnel qui lul 
a valu deux prix du gouverneur gCnéral pour Ia poCsie, David and Other Poems (1942) 
et Now is Time (1945). Un groupe d'origine niontrCalaise, Frank Scott, A. J. M. Smith, 
Leo Kennedy et Abraham Klein, devinrent Ics poètes canadiens les plus intCressants des 
années 1940 a certains égards, Ccrivant extrCmement bien et soulevant volontairement 
Ia controverse pour attirer I'attention du public sur eux et leurs travaux. Ces dernières 
annécs, une forte tradition classique dans Ia poésie canadienne s'est Ctablie par les 

uvres de Roy Daniells. Robert Finch, Louis Mackay, Jairtes Reaney et George 
Johnston. Les années 1960 ont vu perccr Irving Layton, Louis Dudek, Raymond Souster 
et Alfred Purdy au Canada anglophone et Anne 1-l6bert (Poèntes), Jacques Languirand 
(Les Insolites), Gatien Lapointe (Ode an Saint-Laurent), Pierre Perrault (Au ca'ur de Ia 
rose) et Gilles Vigneault(Quand les bateaux sen voFit) au Canada francophone. 

Dc bien des maniêres, I'évolution de Ia littérature canadienne créatrice, depuis les 
premiers jours a travers Ia pCriode de Ia ConfCdération et jusqu'aux temps niodernes, 
a etC une entreprise Cpuisante et dCcevante II ne subsiste plus aucun doute cependant, Ia 
littCrature canadienne ((a reussi)'. L'écrivain canadien d'aujourd'hui doit Ctre original, 
avoir de l'Clan, de l'imagination et du courage et savoir Ccrire parce qu'il vit dans un 
monde dense øü les communications sont instantanCes et qu'il salt que chaque auteur 
est plus ou moms en concurrence avec tout autre auteur. Le Canada débute dans les 
affaires internationales et son esprit moderne d'entreprise et d'ambition est Ia force 
d'action de ses écrivains au moment oü its participent a I'exuhCrance dii IOOC  anniver-
saire d'une nation. 
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Les arts visuels 
Les arts visuels au Canada offrent aujourd'hui le spectacle d'une activité sans précédent; 
l'intérêt général et l'engagement professionnel atteignent un niveau élevé. Les écoles 
d'arts sont combles et le besoin de nouvelles installations pour l'enseignement est 
pressant. II est impérieux que les facultés universitaires des beaux-arts trouvent le 
personnel et les locaux pour Ia formation d'historiens et de professeurs en arts, cadres 
que réclamcnt les institutions dans toutes les provinces. Les demandes d'inscription aux 
cours de peinture pour adultes affluent. Les prix et bourses destinés aux peintres et 
sculpteurs se multiplient. Les expositions, fréquentes, sont bien encouragées. Les toiles 
se vendent a de bons prix et rnieux quejamais. Les quotidiens et périodiques amdliorent 
constaninient leurs reportages sur les dvénements artistiques. A tous les echelons, les 
gouvernements délient Ia bourse publique pour encourager les peintres. La participation 
du public aux questions artistiques est générale. A cc nioment de l'histoire, celui du 
Centenaire, les artistes canadiens regardent Ic passé derriere eux et l'avenir prometteur 
devant eux et ne peuvent s'empécher de remarqucr que Ia usituation s'annonce biena. 

Sous certains aspects, Ia peinture est de tous Ics arts celui qui a le mieux réussi a 
exprimer Ia personnalitC nationale, car sur sa circonférencc Se reconnait un arc de 
cercle nettement canadien. Le catalogue de Ia Galerie nationale du Canada comprend 
unc section importante qui décrit des ceuvres de l'CcoIe canadiennea, attitude hardie de 
Ia part d'un organisme canadien officiel mais attitude juste et nécessaire. 11 ne s'agit pas 
de faire croire que les artistes canadiens ont inventC de nouvelles méthodes ou qu'ils 
tracent Ia vole aux artistes non canadiens, niais Ic sentiment est qu'une certaine pein-
ture canadienne se distingue par Ic contenu original et Ia maniCre de rendre Ic milieu 
et l'atniosphCre. tine grande part de ce contenu particulier est apparu entre 1910 et 
1930, lorsque le Groupe des Sept, leurs prédécesseurs et successeurs immédiats, ont 
peint cc qu'ils voyaient et cc qu'ils ressentaient avec un enthousiasme et une profondeur 
de sentiments non contenus. L'histoire de Ia peinture au Canada, depuis les debuts, a 
travers Ia période de Ia Confddération, les deux grandes guerres et le temps qui les 
sCparent, jusqu'à Ia scene contemporaine, doit prendrc le Groupe des Sept comme 
repCre et base de comparaison. Dans l'esprit de nombreux Canadiens, les premieres 
peintures de leur pays sont ternes et vides, en comparaison avec Ia verve et l'élan per -
sonnel des ceuvres du Groupe et non en vertu des normes internationales officielles 
d'appréciation artistique, et Ia peinture au Canada moderne est enthousiasmante et 
puissante, parce qu'eIle respecte tes principes fondamentaux de Ia couleur et de Ia com-
position qu'ont appliqués les ((Sept)) et non a cause d'une comparaison avantageuse 
avec les ceuvres de New York et Paris. 

Les peintures primitives du Canada étaient I'uvre de pionniers francais dépourvus 
de guide, d'ambition ou d'imagination et qui, encourages par [cur Eglise, ont produit 
des travaux de valeur morale ou religieuse mais dont Ic mCrite artistique est minime. Les 
premiCres uvres d'artistes anglais étaient surtout des dessins documentaires, des 
peintures topographiques exécutCes par des niilitaires ou des arpenteurs: representation 
fastidieusement tidéle de cc qui s'offrait a Ia vue. Lcs premiers peintres canadiens a se 
faire connaitre individuellement furent Paul Kane, venu tout jeune d'Irlande s'Ctablir 
là oi est maintenant Toronto, et cornelius Krieghoff, nd a Amsterdam ou Dusseldorf 
et venu au Canada jeune homme. Le talent de Kane pour Ia peinture s'épanouit entre 
1845 et 1860 alors qu'il est remarqué surtout pour ses peintures fidCles mais sensibles des 
Peaux-rouges de toutes les regions du Canada. Dc 1845 a 1865, Krieghoff a Cté un 
peintre prolifique; ses portraits et peintures de genre inspires surtout des joies et 
tragedies de Ia vie canadienne-francaise, surtout celle des campagnes, étaient fort en 
demande et commandaient de bons prix. Les ceuvres de ces deux homnies sont aujour-
d'hui recherchées par les collectionneurs des deux côtés de I'Atlantique, les acheteurs 
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publics et privés payant de petites toiles des milliers de dollars. Lesjeunes Canadiens du 
territoire anglais qui rêvaient d'être peintres procédaient de manière stérèotypée, a 
l'époque d'avant Ia Confédération et jusqu'à Ia dernière partie du XlX11  siècle. Its 
travaillaient a acquérir une bonne technique au studio du professeur local, puis allaient 
en Angleterre ou sur Ic Continent se perfectionner scion les manies et modes artistiques. 
us s'irnbibaient des attitudes des professeurs europCens et revenaient au pays peindre les 
paysages canadiens vus a travers les lunettes européennes. Queiques-uns sont allés aux 
écoles d'arts de Ia Nouvelle-Angleterre oü ils s'initiaient a Ia manière européenne par 
interrnédiaire. Beaucoup d'ceuvres des peintres primitifs étaient techniquement bonnes, 
beaucoup étaient maihabiles, mais presque aucune tie respirait Ic souffle de jeunesse et 
de force du Canada tandis que de Ia plupart transpiraient Ia maturité et Ia lassitude de 
l'Europe. Au Canada francais comn -ie au Canada anglais, les peintres ((amateurs)) ont 
été nombreux et actifs durant cette période; its ont produit de nombreuses ceuvres 
honnêtes et locales d'art folkiorique: portraits, groupes familiaux, paysages Ct tableaux 
commémoratifs. Ii n'est pas injuste de généraliser en disant que toute La période qui a 
précédé l'avênement de Ia peinture du XXC  siècle au Canada était dènuée d'originalité, 
de motivation et de sens; ii faut toutefois nommer quelques peintres qui sUrement 
dépassaient Ia moyenne, dont les ceuvres ont place dans les origines de l'école cana-
diennea et dont certains ont travailléjusqu'aux années 1920 avec un reel succès. 

Le topographe W. H. Bartlett (ne en 1809), dessinateur méticuleux du paysage du 
Haut-Canada, a duré et les copies des estampes Bartlett>> commandent Ic respect et 
connaissent encore une grande popularité. On se souvient avec respect de Fran cois 
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Beaucourt (né en 1740) de Montréal, grace au Portrait of a Negro Slave maintenant au 
musée McCord de l'Université McGill. Joseph Légaré (né en 1795) de Québec, a été un 
peintre pionnier, un collectionneur et Ic professeur d'Antoine Plamondon (né en 1804), 
portraitiste canadien-francais Ic plus impresslonnant de son temps. Daniel Fowler (né 
en 1810) qui a travaillé près de Kingston, était un aquarelliste de grand talent et l'un des 
inembres fondateurs de l'Acadérnie royale canadienne des Arts. John Arthur Fraser 
né en 1838), paysagiste, a exécuté une série remarquable de peintures des montagnes 

Itocheuses a La demande du PacifIque-Canadien. Otto Jacobi (né en 1812) d'éducation 
allemande et grand voyageur, qui a vécu les 40 dernières années de sa longue vie au 
('anada, était un eminent paysagiste et le président de 1'A.R.C. de 1890 a 1893. Lucius' 
R. O'Brien (né en 1832), Canadien d'origine et l'un des premiers artistes a prendre un vif 
intérét aux paysages de l'ouest du Canada, était un architecte et un ingénieur civil du 
II aut-Canada avant de devenir peintre. 11 fut le premier président de I'Académie royale 
cariadienne. Paul Peel, né au Canada en 1860, dont le pére était tailleur de marbre et 
professeur de dessin, a travaillé principalement en France mais aussi a Toronto et 
London (Canada) et s'est mérité l'admiration des critiques pour ses esquisses classiques 
de personnages. En Nouvelle-Ecosse, Robert Field (né en 1769) et William Valentine 
we en 1798) ont éte des portraitistes de mérite assez grand pour figurer aux musées et 
galeries d'arts au Canada et en Nouvelle-Angleterre. 

Vers 1900, a Toronto et a Montréal, un petit nombre de peintres pressentaient Ia 
nontée d'un sentiment national artistique défini et en parlaient. William Cruikshank, 
Robert Holmes, Charles Jefferys et Fred Brigden, tous peintres Ct professeurs reconnus, 
ant défendu avec audace une nouveHe attitude nadaptée au milieu canadiena; d'autre 
part, a Montréal, les adeptes du rCputC Maurice cullen et les admirateurs du fameux 
James W. Morrice devenaient les fCrus défenseurs d'un ((style canadien)) en peinture. 
Les critiques, collectionneurs et acheteurs ne semblaient pas percevoir ni partager 
!'attitude naissante. Cependant, dans les premiCres années du XXe siècle, couvait un 
amouvement pour l'art canadiena dont les jeunes peintres que n'inspirait pas Ia peinture 
europèenne étaient fortement inibus et que tolCraient avec reconnaissance plusieurs 
Canadiens d'âge moyen qui, devenus professeurs d'art, s'apercevaient que leur propre 
formation et experience étaient une piètre inspiration pour les jeunes Canadiens. Ce 
dernier groupe a, de facon primordiale, assure Ia transition entre les anciens concepts de 
'art canadien et les nouveaux. Parmi eux, figurent des peintres canadiens respectés: 

J. W. Beauv, F. M. Bell-Smith, Franklin Brownell, William Brymner, Franklin Car-
michael, William Cruikshank, Maurice C'ullen, Clarence Gagnon, Robert Harris, Robert 
/ lolmes, Franz Johnston. Ozias Leduc, J. E. H. MacDonald, J. W. Morrice, George Reid, 
Fred Verner, Horatio Walker et Homer Watson. 

Une attaque sCrieuse est lancéc contre Ic poncif de Ia peinture canadienne, pour Ia 
premiere fois en 1913, alors que sous Ia direction de J. E. H. MacDonald, sous l'influence 
du remarquable Tom Thomson et grace a L'aide financière du Dr i. M. McCallum, un 
petit groupe d'artistes torontois conjuguent leurs efforts dans Ic but précis de peindre les 
beautés du Nord canadien de maniCre qui convienne a l'époque Ct au sujet. L'enthou-
iasme fébrile du groupe subit un dur coup lorsqu'éclate Ia Premiere Guerre mondiale, 
ilais immédiatement aprés la guerre, les peintres se rassemblent, sans Thomson mort 
en 1917. Son attention dirigée sur le pays d'Algoma et Ia rive nord du lac Supérieur, Ic 
(iroupe peint une collection magnifiquement eloquente et audacieuse de toiles qui 
choquent et consternent les critiques du temps. I.e nom de ((Groupe des Sept)) est 
adopté en 1920 par Frank carmichael, Lawren Harris, Alexander Jackson, Franz 
Johnston, Arthur Lismer, J. E. H. MacDonald et Frederick Varley. En mai, us tiennent 
Leur premiCre exposition publique a Ia Art Gallery of Toronto; Ia reaction est instantanCe, 
violente et défavorable. Les critiques traditionnalistes et Ic public torontois d'arrière-
garde prononcent l'anathème contre Ic premier clan de rCvolutionnaires canadiens en 
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art. Le mépris et Ics injures pleuvent sur les peintres, sur chacun et sur le groupe, Ct 
selon toutes les régles du milieu artistiquc régulier, leur premiere exposition aurait dü 
être aussi Ia dernière. Néannioins, l'impartiale direction de Ia Galerie nationale du 
Canada soutient Ic Groupe des Sept contre leurs antagonistes acharnés, achètc quclques 
toiles et sous de hauts auspices, aide a organiser une exposition a Londres. Des corn-
mentaires d'une maturité et d'une indulgence inattendue sont venus des critiques d'art 
les plus respectés d'Angleterre. La fraternité artistique de Paris,—peintres, critiques, 
marchands et clients,—a regardé les ceuvres puissantes et les a ouverternent adrnirëes. 
Plusieurs des principaux dirigcants de l'opinion artistiquc aux Etats-Unis Se sont donné 
Ia peine de regarder les ceuvres du Groupe et ont dit aimer cc qu'ils avaient vu. La 
louange, bien sür, n'a pas été universclle mais die venait de critiques éminents. Cette 
haute opinion ne pouvait échapper aux Canadiens et pendant les cinq annees qui ont 
suivi Ia premiere exposition bouleversante, l'acceptation du Groupe des Sept est venue 
graduellement, presquc a regret. Ce fut l'événement le plus marquant de l'histoire de 
l'art au Canada. 

Le Groupe des Sept comme entitC a résisté pendant dix années fécondes et mouve-
rnentées, au cours desquelles Ic personnel s'est modiflé. Franz Johnston démissionne en 
1922. A. J. G-isson, Edwi,z Ho/gate et L. L. Fitzgerald Se joignent au groupe, respective-
ment en 1926, 1931 et 1932. 11 ne semble pas que l'influence du Groupe sur Ia vie cut-
turelle du Canada soit jamais oubliée, mérne en supposant que des temps et des courants 
nouveaux puissent classer leurs toiles magnifiques parmi les anachronismes. Au cours 
de ses quelques années actives, Ic Groupe a éveillé chez de nombreux jeunes pcintres 
Ic gout de mettre sur Ia toile Ia veritable histoire du Canada; ii a irrCvocabiement brisC 
au pays Ia rigueur coloniale qui régnait depuis cent ans et a insufflé un air pur a I'm-
térieur du concept global dccc que devrait étre Ia participation du Canada dans Ic nionde 
des arts. Certains critiques cyniques et acariãtres déplorcnt aujourd'hui qu'à Ia suite 
d'une trop fréquente presentation a un public crédule, les muvres du Groupe des Sept 
soient devenues synonymes de l'nart canadiena et que le monde alt étiqueté les Cana-
diens comnie les peintres de majestueux horizons, de pins tortueux et de neiges éter-
nelles. II s'agit là d'un commentaire absurde. Déjà, l'intluence immediate du Groupe 
sur les peintres jeunes et adultes s'est estompée et nuile exposition contemporaine ne 
contient d'imitation irréfléchie du style du Groupe. L'Ccole canadienne moderne est 
libérale et receptive, hautemcnt crCatrice aussi; die consent a tenir compte des influences 
de toutes sortes, indigènes ou Ctrangères,et ne craint pas les critiques. Pour une grande 
part, cet Ctat de choses est redevable au Groupe des Sept grace a qui ntout a CclatCa. 

Des peintres dont le travail ou Ic succès est contemporain du Groupe des Sept mais 
qui n'y étaient pas associés, méritent des hommages dans toute revue de l'histoire de 
I'art au Canada car, tout comme les membres du Groupe, ils Ctaient des hommes et des 
femmes indCpendants dans Icur pensCc et dans leur art et ils ont vivement inspire Ics 
jeunes peintres canadiens. Au Quebec, les noms de Clarence Gagnon, Albert Robinson, 
Lilias Torrance Newton et Jo/in Lyman ressortent, comrne ceux du genie E,,zi/v ('arr de 
Ia Colombie-Britannique et de David Mi/ne de 1'Ontario. 

Les annCes 1930, 1940et 1950 ont apporté une animation grandissante, du renouveau 
et de Ia controverse dans le monde artistique canadien, a travers des périodcs de pein-
ture figurative, de peinture régionaie, de peinture réactionnaire, de peinture abstraite, 
de peinture non objective et de peinture qui touchait méme a l'art ((POP>)  et nop. Sur 
Ia côte occidentale, une école strictement non conformiste de Vancouver était dirigCc 
par Ic peintre et professeur réputé, Jack Shadbolt, dont on constate maintenant I'm-
fluence chez les jeunes artistes de toutes les regions du pays. D'autres artistes de l'Ouest 
dont les noms éniergent et dont les uvres résistent au temps sont B. C. Binning, Britno 
et Molly Bobak, Gordon Smith et Lionel Thomas. Dans les Prairies, un rnouvenient 
prospére a mis en evidence les noms de Joe Plaskett, Takao Tanabe. Kenneth Loch/wad, 
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Roy Kiyooka, Janet Mitchell et Roloff Beny. Dans les provinces de l'Atlantique, les 
dernières décennies ont permis a Alex Co/v/lie, Jack Humphrey, Lawren Harris Jr et 
Robert Annand de se tailler une place parmi les peintres contemporains de premier 
ordre. 

La combattive et turbulente école montréalaise, Alfred Pci/an a sa tête, a eté Ia 
manifestation artistique Ia plus intéressante au Canada pendant Ia priode 1940-1960, 
surtout si l'on inclut l'école des automatistes radicaux menée par Paul-Em/Ic Borduas. 
Dans Ic sillon de Pellan, nombreux sont ceux qui ont atteint Ia renomméc, les trois plus 
connus étant Jacques de Tonnancour, peintre des plus universels de notre temps, Leon 
Bellefleur et Robert LaPaIn1e. Le non objectiviste au succès retentissant, dont l'ascension 
a été fulgurante en Europe vers 1955, Jean-Paul Riopelle était un émule de Borduas. 
Goodridge Roberts et Stanley Cosgrove, tous deux aux confins sinon a l'intérieur de 
l'école montréalaise, sont devenus le respectable Genro a cette époque. 

De 1930 jusqu'au-delà de 1950, les excellents nloyens dont disposait Toronto pour 
I'enseignement, l'exposition, Ia critique, l'appréciation Ct le commerce de l'art, ont eu 
une utilisation maximale mais pédantesque, Peu de l'animation fébrile qui a marqué le 
monde artistique ailleurs a paru influencer ce qui pourrait être appelé l'école de Toronto, 
bien qu'un grand nombre d'euvres valables aient ete exécutées par des artistes de pre-
mier ordre, tels George Pepper, Will Ogilvie, Jack Nichols, Carl Schaefer, L. A. C. 
Panton et Charles Comfort. A Ottawa, Henri Masson a peint des ccuvres dc genre et des 
paysages dans un style bien personnel pendant cette période et comme professeur, il a 
influence beaucoup de jeunes peintres. Gerald Trottier, natif d'Ottawa, qui depuis s'est 
distingué par ses tableaux liturgiques, était un débutant prometteur des preniières 
années 1950. André Biéler peintre puissant et professeur émérite, est allC a I'Université 
Queen's, a Kingston, comme artiste resident en 1936 et pendant les 25 années qui ont 
suivi, a été une force progressiste dans le monde de Ia peinture canadienne. 

Les années qui suivent Ia premiere Exposition biennale de Ia Galerie nationale du 
Canada, en 1955, se prêtent trèS difficilement a un relevC. Elles abondent en choses et 
figures nouvelles: faits, tendances, organisations, acheteurs et par-dessus tout, artistes. 
L'extraordinaire réveil de l'intérêt public pour les arts visuels, engendré surtout par les 
communications et les échanges dont l'amélioration suit l'abondance économique, a 
créé un encouragement sans précCdent pour les artistes. Les possibilités fortement 
accrues d'exposer Ct de vendre amènent un nouveau contingent de peintres en herbe 
dont les idées et techniques sont originales Ct qui ont l'audace de Ia jeunesse. us sont 
tout disposes a disputer I'approbation des critiques et des acheteurs, sur un pied d'éga-
lité avec leurs ames, dans bien des cas, ceux-ci tâtent des nouveaux ismes. Voici 
quciques-uns des noms qui apparaissent Ic plus fréquemment dans les catalogues 
d'expositions, les revues des critiques et les I istes d'honneur: Harold Town, Jean McEwen, 
Guide Mo/man, Graham Coughtry, Michael Snow, Peter Daglish, Pierre Gendron, 
Arthur McKay, Christopher Pratt, Tony Urquhart, Jacques Huntuhise. II yen a beaucoup 
d'autres. 

Bien que Ia peinture alt recu le plus d'attention dans Ic monde artistique du Canada, 
Ia sculpture et l'artisanat ont été en evidence depuis les premiers temps. La sculpture a 
été publiquement oubliée et délaissée et cet art compte aux yeux des Canadiens depuis 
dix ans seulement. A l'époque de Ia colonisation du Canada francais, Ia sculpture sur 
bois, destinée surtout a orner les églises, était une forme importante d'expression 
artistique et I'influence des premiers sculpteurs autodidactes a persisté dans le temps. 
Un groupe restreint de sculpteurs ont taillé sur pierre des ceuvres de forme classique 
destinées aux parcs et edifices publics, mais ce n'est qu'au cours des années 1930 que Ia 
sculpture canadienne s'empreint de vigueur et d'émotion. Depuis un quart de siècle, les 
architectes et constructeurs s'associent davantage aux sculpteurs et, aujourd'hui, les 
sculptures sur pierre, métaux, bois ou en matériaux synthétiques sont normalement 
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intCgrées aux plans de tous les immeubles publics. Les gouvernements et les grandes 
entreprises sont devenus les clients empressCs des sculpteurs. Les expositions d'ceuvres 
de scuipteurs sont des évenements artistiques couranis et Ic grand public absorbe 
maintenant sans peine Ia production anti-conformiste, non objective de Ia plus récente 
generation de sculpteurs canadiens. Dans les expositions contemporaines, une grande 
place est faite aux sculptures dc pierre des Esquimaux de Ia region arctique orientale du 
Canada; d'autre part, les sculptures les plus respectées, conservées Ic plus précieusement 
dans les musécs, sont les poteaux de totems sculptés par les Indiens de Ia cOte du Paci-
fique. Jean-Baptiste Côiè et Louis Jobin sont des sculpteurs sur bois d'avant Ia Con-
fCdération au Québec dont le souvenir est Ic plus vivant, tandis que les sculpteurs les 
plus connus, avant ou aprés 1900, sont Philippe Hébert et son fils Henri Héheri, Auréle 
de Foy Suzor-Côié, R. Tait McKenzie et Alfred Laliberté. Les scuipteurs canadiens 
renommCs, dont Ic travail comme artistes et professeurs a contribué a établir un Pont 
entre l'école moderne et le rCveil qui a suivi Ia Premiere Guerre mondiale. comprennent 
Emanuel Ha/in, Florence Loring. Florence Wy/c, Elizabeth Wyn Wood, Sylvia Daoust et 
Louis Archanibauli. Grace aux fréquentes expositions de sculpture contemporaine, sont 
apparues les ceuvres de plusieurs artistes peu connus dont Ia reputation grandira sOre-
nient avec les annees. D'ici la, voici des noms fréquemment mentionnés dans le monde 
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actuel de Ia sculpture: Dora de Pedery Hunt, Armand Vaillwuourt, Arthur Price, Yves 
Trudeau, E. B. Cox, (Jlysse comptois, Victor Tolgesy, Gord Smith, John Chambers et 
Claude Roussel. 

Jusqu'à une époque très récente, ((artisanat)) était Un terme ccà tout usage> qui 
comprenait une grande variété: artisanat du terroir, artisanat traditionnel de qualité 
supérieure et certaines formes d'art ésotérique. Depuis 1960, toutefois, une catégorie 
precise de l'artisanat a été ennoblie dans les cercies artistiques canadiens et sCduit 
aujourd'hui les artistes créateurs les plus compétents du Canada. Au QuCbec, ce n'est 
pas une innovation, car les Canadiens francais se sont occupés d'artisanat de tout temps; 
toutefois, I'accession de l'artisanat au statut de beaux-arts est récente. La faveur et le 
respect dont jouit l'artisanat noble aujourd'hui, officiellement et dans l'esprit du public, 
viennent de certains facteurs, notamment l'influence des pays Ctrangers, l'encourage-
ment accordé par les gouvernements provinciaux, le travail de Ia Corporation cana-
dienne de l'artisanat et de Ia C'anadian Craftsmen's Association récemment constituCe. 
Parmi le grand nombre de maitres artisans canadiens, ceux dont les ceuvres sont re-
marquees dans le monde entier sont: Micheline Beauchemin (tapisserie); I-Ic/ga Palko 
(émaux et métaux précieux), Merton Chambers (ceramique), Charlotte Lindgren (tissage), 
F. Desrochers-Drolet (émaux), Adolph Schwenk (poterie), Kr; styna Sado wska (arts 
varies) Mariette Rousseau- Vermette (tapisserie), Marc-André Beaudin (orfèvre), Barbara 
Richardson (vitraux), et Gail Lamarche (batik). II y en a beaucoup d'autres. 

Au cours des années, les institutions aussi bien que les individus ont été des éléments 
essentiels de l'évolution des arts visuels au Canada. Certaines étaient vastes, d'autres 
limitées; certaines ont eu Ia vie longue, d'autres ont poussC, fleuri et dépéri en peu de 
temps. Certaines étaient nationales mais Ia plupart localcs. Certaines Cmargeaient au 
trésor public, d'autres sont nées de Ia philanthropic de particuliers et quelques-unes 
ont été Ia creation absolue d'artistes. Toutes, cependant, ont contribué a l'ensemble, 
méme si quelques-unes seulement peuvent We nomniées. L'Eglise a été le premier 
client et organisateur de l'art au Canada et encore aujourd'hui, elle encourage chaque 
forme d'art visuel. Parmi les institutions laIques de grande importance, nommons Ia 
Galerie nationale du Canada, l'Académie royale canadienne des Arts, le gouvernement 
du Québec, Ia Art Gallery of Ontario et le Musée des Beaux-Arts de Montréal. Les 
sociétés d'artistes de grande influence comprenaient le Groupe Canadien des peintres, 
Ia Société canadienne des aquarellistes, Ia Société canadienne des aquafortistes et des 
graveurs, Ia Société des sculpteurs du Canada. Ia Corporation canadienne des potiers, 
l'Association professionnelle des Artisans du Québec, Ia Ontario Society of Artists et Ia 
Toronto Art Students League. Les deux plus influentes écoles canadiennes d'histoire de 
I'art sont l'Ontario College of Art de Toronto et I'Ecole des Beaux-Arts de Montréal. 
Les galeries d'art de centres moms populeux, tels London, Québec, Hamilton, Van- 
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couver, Saskatoon, Winnipeg et Fredericton ont, en dtpit d'ënornies difficultés finan-
cières, jouë un rOle prëpondérant. Ces dernières années, les universités canadiennes ont 
pris l'importante initiative d'engager des artistes residents, d'offrir des cours en histoire 
de l'art en vue d'un diplOme, d'établir leurs propres galeries d'art, de prornouvoir 
I'intérCt du public pardes expositions et des cours d'CtC et de commander d'importantes 
peintures murales, des travaux de sculpture et des dCcors de bel artisanat. La commu-
nication entre les artistes et les diffCrents secteurs du public acheteur s'améliore depuis 
vingt ans et. au Canada, ce fait a etC particuliCrement rernarquable dans Ia programma-
tion de La radio et de Ia tClCvision, dans Ia distribution des films d'art et dans L'expansion 
des deux principaux journaux d'art canadiens, Canadian Art et Vie des Arts. Une aide 
directe et substantielle aux arts est prochaine de Ia part de plusieurs gouvernements 
provinciaux. EntIn, le plus énergique stimulant pour les arts visuels au Canada est le 
Conseil des Arts du Canada qui depuis sa formation par le gouvernement fCdCral en 
1957 ne cesse d'accomplir des miracles et d'exccllents travaux. 

M usique 
En musique, te Canada est relativement sous-développé a certains égards et a d'autres, 
a une maturité et une supCrioritC absolues. 

II a etC dit que, instinctivement, allègrement et sans inhibition, les Canadiens francais 
recourent a Ia musiquc pour exprimer leurs emotions individuelles et collectives, que 
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dans certaines regions du Canada, Ia musique folkiorique de l'Europe continentale 
joue un rOle important dans Ia vie personnelle, faniiliale et communautaire et que le 
groupe predominant de Ia vie canadienne est fonciêrement influence par la reticence 
anglo-saxonne et qu'il ne trouve pas aisément un exutoire émotif dans l'expression 
musicale. (La derniére partie de l'affirmation pourrait être modifiée, vu l'avCnement des 
Beatles!) Quoi qu'il en soit, Ia physionomie d'ensemble de l'évolution musicale au 
Canada est relativement simple: de longues années disolement musical terne, paroissial 
et sterile, suivies d'une période de participation avide et experte a Ia vie du vaste monde 
musical. Le point pivot se situe vers 1940. Les facteurs qui affectent l'évolution musicale 
d'un pays sont: I'appréciation (écouter Ia musique); Ia composition (créer des uvres); 
l'exécution (produire des Sons harmonieux) et l'enseignement (faire comprendre Ia 
musique); dans chacun de ces domaines, les antécédents du Canada sont piètres, tandis 
que son activité contemporaine est significative Ct exaltante. 

Depuis les premiers temps, une activitC musicale simple fait partie de l'histoire 
canadienne. En 1535, lorsque Cartier rencontre les indigènes a Hochelaga pour la 
premiCre fois, ii cordon ne que résonnent les trompettes et autres instruments de musique, 
cc dont les Indiens sont ravisa; méme s'il n'y avait réellement aucun autre contenu 
canadien a cet episode musical que le facteur géographique, ce fut le point de depart 
pour les historiens de Ia musique canadienne. La vie musicale de Ia Nouvelle-France 
n'était pas négligeable, considérée en elle-méme, car cue apportait un peu de gaieté et 
de raffinement local aux jours charges d'intense labeur et de frequent désespoir. Les 
chansons traditionnelles de Ia Vieille France et leurs nombreuses adaptations se chantent 
avec naturel et spontanélté au foyer, a l'Ccole et dans les fetes. La musique sacrée est 
aimée et exploitée avec vénération et bonheur par l'Eglise naissante du Nouveau 
Monde et l'amour de Ia belle musique est cultivé par les prétres et religieuses de 
formation musicale francaise. L'enseignement de Ia musique, Ic chant surtout, in-
combait principalement aux premiers couvents et était recu avec le méme enthousiasme 
par les enfants des pionniers et les enfants indigCnes. Depuis les origines jusqu'à 
l'époque contemporaine, Ic Canada francais s'est toujours chargé officiellement (par 
I'Eguise et le gouvernement provincial) de former les Canadiens français a Ia musique; 
aujourd'hui, Ic Québec accuse une bonne avarice en appreciation, execution, compo-
sition et formation musicale. 

Le Canada non francais, au cours du siCcle qul a précédé Ia ConfédCration, n'a 
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bénéficié d'aucune formation musicale dirigée qui ait quelque importance. Dans ks 
regions atlantiques, un organisme memorable de musique folkiorique est crCé et 
apprCcié, dont l'inspiration vient en partie des chansons et themes de l'Angieterre, de 
l'Ecosse et de La Nouvelle-Angleterre mais dont i'origine est surtout locale. Les pecheuts 
et dCfricheurs trouvaient un plein complement de plaisir culturel dans leurs chansons de 
folklore et hymnes ordinaires, tandis qu'á Halifax, Yarmouth et autres villes portuaires, 
l'arrivée de navires arnenant les voyageurs des villes d'Europe et des colonies anglaises 
a suscité le désir d'une musique plus évoluée. Dans Ic Haut-Canada, les pionniels 
n'avaient gucre Ic temps ni le gout de s'adonner a Ia musique et ii n'y avait aucune 
stimulation d'intérêt musical en dehors des fanfares de l'armCe britannique en garnison 
dans les villes canadiennes. La participation des fanfares a Ia vie locale était variée: 
aux concerts, danses, fetes religieuses, festivals et cCrCmonies. Elles ont poussé a Ia 
formation d'orchestres locaux et les premiers airs militaires canadiens ont été composes 
par des musiciens de I'armCe britannique. A cette Cpoque. I'influence musicale de 
colonies anglaises au sud Ctait de plus en plus sensible. Les Colonies (les Etats-UnN 
aprés 1783) avaient distance le Canada en avancement cuiturcl sous tout rapport et 
lorsque des niilliers de sujets Ioyaux a l'Empire uni ont fait du Canada leur nouvelk 
patric, us ont apportC avec eux les goüts et le raffinement en musique. Entre 1770 c 
1820, plus de 300.000 immigrants venus d'Europe, des lies Britanniques et des Etats 
Unis, sont entrés au Canada et avec eux, une avidité pour Ia musiquejusque-là inconnnc 
aux premiers Canadiens. 

Au moment de Ia Confédération, Ia vie musicale canadienne était a une Ctape ou 
die contenait un peu de tout sauf Ia virtuositC. Les centres urbains de plusicurs colonies 
et provinces comptaient des conservatoires. des orchestres, des ensembles de musique 
de chambre et des chorales, des troupes d'opéra méme; des solistes de musique vocale 
et instrumentale de calibre professionnel; une petite industrie d'instruments de musique, 
et une musique liturgique bicn Ctablie. Plusieurs regions rurales ont organisé unc 
activité musicale non professionnelle comme agrément culturel local Ct l'importation de 
Ia musique des grandes villes pour des representations uniques a commence. Au cours 
des années, Ia vie musicale de Ia communautC cariadienne a grandi en taille et complexi-
tC, mais ii n'y a pas eu de progrés correspondant quant au goOt, a l'exécution et a 
l'ambition musicale. L'importation et I'imitation étaient Ia consigne du jour et l'avcnir 
semblait fermC aux creations et executions musicales susceptibles de refléter Ic boule-
versenient de I'epoque et Ic défi des conditions de vie au Canada. 

La Confédération a toutefois influence Ia musique canadienne. L'exaltation et 
l'intCrêt public, prcsque pour Ia premiere lois, ont débordé les frontiCres locales et 
paroissiales et Ia perspective enlevante d'un pays uni a eu une influence profonde. Les 
conferences et rencontres, les dCbats, les allees et venues des chefs politiques, l'ardeur 
verbale des éditorialistes, les avertissements sévéres du clergé, Ic sentiment dengagement 
ressenti par les cultivatcurs, ouvriers et inteliectuels; Ia pensCe que tout Ic peuple au 
nord de Ia frontière américaine puisse former une seule nation: l'espoir que les Cana-
diens de culture francaise et les autres Canadiens puissent vraiment devenir frères; 
Ia foi en un avenir exaltant et beau; tout cela a créé une atmosphere propre a inspirer 
la gent artistique au Canada et dans Ic domaine de Ia musique, La stimulation a eté 
trés manifeste. Les quelques décennies qui ont suivi Ia ConfédCration ont été fertiles en 
faits nouveaux qui ont tire Ic Canada de Ia stagnation en musique et ont ouvert le 
chemin a une evolution sure dans les premieres annCcs 1900. 

A Toronto, I'attachement profond a La tradition britannique de musique chorale a 
etC Ia clé du progrès musical. En 1872, Ia SociétC philharmonique dCbute une carriCre 
dont Ic succès se continue, principalement sous Ia direction de Frederick Torrington, 
pendant plus de 20 ans, et Ia renornmCe de Toronto pour sa superiorité en interpretation 
d'orutorios persiste aujourd'hui. Dc nombreux petits orchestres, ensembles de musique 
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de chambre et fanfares emergent entre 1870 et 1890; aucun d'eux n'a un caractêre 
durable mais tous font grandir l'enthousiasme public pour Ia vie musicale. En 1886, 
le Conservatoire de Toronto est fondé et constitue une vaste entreprise des Ic debut; 
I 'inauguration du Massey Music Hal/en 1894 rCpond au besoin depuis longtemps ressenti 
d'un foyer d'activité musicale. Au Canada français, la Chorale Mendelssohn (1864) et 
Ia SociétC philharmonique (1877) rCussissent et sont l'inspiration de nombreuses petites 
sociétés musicales de grande valeur. telles Ia Société musicale des montagnards cana-
diens, Jes OrphConistes, Societe Sainte-Cécile, SociétC des Symphonistes et Ic Septuor 
Haydn. Certains des premiers ogrands nomsa en musique canadienne produisaient a 
cette epoque: Arthur Lavigne, Joseph Vézina, Frantz Jehin-Prume, Guillaume Couture 
et Calixa Lavallée (le brillant conipositeur de c<O, Canadaa), John Bayley, Edward 
Fisher, Arthur Fisher, Theodore Zoeliner, W. J. Birks, C. A. Sippi, Gustave Smith et 
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Charles Henry Porter. A Halifax, Ottawa, Peterborough, Saint-Jean. London et Berlin 
(maintenant Kitchener) l'ëvolution musicale a eté remarquable entre Ia Confédération 
et le tournant du siècle, au sens d'un engagement de plus en plus nombreux plutôt 
qu'à celui d'une réalisation créatrice. La musicalité des Canadiens était encore sur-
chargée d'imitation et d'emprunt mais le chemin s'ouvrait sur une nouvelle époque, 
commençant aux premieres années 1900. alors que Ic Canada allait prendre l'initiative 
de faire entendre sa propre voix musicale. 

Bien que les années avant 1900 aient été marquees par Ia médiocrité musicale, leur 
importance reside en mesures préparatoires au progrCs survenu entre 1900 et 1940 et 
a I'effervescence musicale d'après Ia Seconde Guerre mondiale. Les facteurs qui ont 
conduit a Ia nouvelle expansion sont, entre autres, l'immigration massive, l'amClioration 
des transports, les nouvelles techniques de communication, les meilleures installations 
pour l'enseignement et les conditions économiques plus favorables. Les dizaines de 
milliers de Néo-Canadiens comptaient un grand nombre d'hommes et de femmes 
d'excdllente formation musicale qui ont apporté une direction longtemps attendue. 11 
s'est etabli un important Cchange de musiciens, a deux sens: des personnalitCs inter-
nationales Se produisent devant des auditoires canadiens et des Canadiens voyagent 
en Europe et aux Etats-Unis pour des tournees ou des etudes supérieures. Les livres, les 
journaux, Ia musique en feuille, les disques de phonographe, les conferences, les films 
et avcc Ic temps. Ia radio, apportent l'abondance musicale a chaque region du Canada. 
La disponibilitC de bons professeurs engendre une forte multiplication d'installations 
publiques ou privees pour l'enseignement de Ia musique. De plus, Ia nouvelic richesse 
relative permet au peuple de depenser les fonds privés ou par l'impôt, les fonds publics, 
pour promouvoir toute forme d'activité musicale. A cette époque egalement, Ia vaste 
region des prairies est colonisée, elle prospêre et lefficace transport ferroviaire fait de 
Ia Colombie-Britannique un membre it part entière de la grande famille canadienne 
de Ia musique. 

Dans les premieres dCcennies du present siècle, un Canada intCressé it Ia musique a 
vu progresser et s'élargir Ia communauté musicale it tout point de vue. Dans les regions 
d'cxecution et de participation publique, II y a proliferation, perfectionnement, fermen-
tation et enthousiasme tourné vers l'avenir. Seul le domaine de Ia composition ne 
laisse pas percer le nouvel esprit des temps. Bien que Ic nombre de compositeurs 
canadiens et celui de leurs ceuvres aient augmenté considérablement, une tradition 
europCenne tenace dans le style et Ic genre semble inspirer Ia plupart des ceuvres et cc 
n'est qu'au milieu du siècle que Ic charme se rompt. Quclques-unes des organisations 
musicales a manifester une grande activité dans les prenhières années du siècle ont 
persistC jusqu'a maintenant. Plusieurs ont succombé, surtout au cours de Ia periode 
1914-1919. Toutes cependant ètaient relativement importantes pour l'avancement de Ia 
vie musicale au Canada. Le relevC de quelques faits saillants denote l'expansion 
gCographique et Ia variété musicale. Le Mendelssohn Choir de Toronto, sous Ia direction 
d'Augustus Vogt, était respecté dans le monde entier. La renommée de Toronto pour 
Ia musique chorale était rehaussée par The National chorus sous Albert Ham, Ia 
Oratorio Society et le Schubert Choir. The Orpheus Club d'Halifax, Ic Festival Chorus du 
Nouveau-Brunswick, l'Elgar Choir d'Hamilton, Ia Oratorio Society de Winnipeg, 
l'Edrnonton Male ('horns, les Apollo Singers de Calgary et les excellentes chorales de 
Vancouver, Victoria, Lethbridge et Truro prouvent Ia persévCrance des premieres 
amours du Canada pour Ia musique. Dans Ia province de Québec, Ia Chorale de 
Saint-Louis-dc-France de Montréal et I'Union musicale de Ia capitale donnaient des 
magnifiques interpretations chorales. La Compagnie d'opéra de Montréal Ctait une 
eritreprise assez ambitieuse entre 1910 et 1913. En 1908, Ic premier Orchestre sym-
phonique de Toronto fait ses debuts. Le Prix du Gouverneur general pour orchestre a 
etC dCcernC en 1907 a Ia rCputCe SociCtC Symphonique de Québec et en 1908 a l'Ottawa 
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Sy,np/iony Orchestra. Halifax, Vancouver, Regina, Edmonton. Hamilton et Calgary 
sont parnhi les villes canadiennes qui ont fondé des orchestres. En 1908, Ia yule floris-
sante d'Edmonton a dote Ic Canada du premier festival-concours de musique. 

Les années suivantes, celles de Ia grande depression Cconomique et de Ia guerre 
mondiale, sèment Ic désordre et Ia détresse dans Ia vie musicale canadienne mais, 
d'autre part, rompent les entraves du passé et lancent une attitude nouvelle, vigoureuse 
et indépendante a l'Cgard de Ia creation et de l'exécution. Les 25 dernièrcs annCes ont 
vu Ic Canada pénétrer petit a petit dans le courant mondial de Ia musique, les compo-
siteurs s'exprimant en termes universels, les artistes se considCrant comme professionnels 
internationaux et Ic public auditcur exigeant que Ia musiquc d'aujourd'hui et de dcmain 
soit misc a jour sous toutes ses formes. Le changement Ic plus remarquable s'est fait 
dans Ia composition, sans aucune relation apparente entre les nouveaux modernistes a 
succès et leurs prCdCcesseurs de trois décennies auparavant. Toutefois, un petit nombre 
d'intcrmCdiaires extrémement importants ont, en fait, scrvi de lien entre les deux 
génCrations musicales. Ce furent les professeurs de musique hautement compétents Ct 
personnellement engages, notamment sir Ernest MacMillan, Healey Willan, Claude 
Champagne, Alfred LalibertC et Edwin Collins. Egalement précieux a fournir de Ia 
matière aux nouveaux compositeurs sont les attentifs collectionneurs de premieres 
chansons folkloriques canadiennes, dont les principaux sont Marius Harbeau et Hector 
Gratton. La nouvelle École de compositeurs canadiens ne peut étre rangée SOUS aucune 
etiquette de style ou de méthode. Sans aucun doute, Ia vigueur et l'audace des remarqua-
bles modernistes européens et amCricains les influencent mais, par ailleurs, us n'hésitent 
pas a faire l'essai de techniques et de styles musicaux nouveaux et inexplorCs. Les 
frequents voyages, l'histoire du SUCCèS d'enregistremcnts musicaux et l'encouragenient 
offert par les organismes de radiodiffusion ont aide lesjeunes compositeurs canadiens a 
goUter le nectar de Ia réussite au pays et a participer a Ia nouvelle et grande fraternité 
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universelle de Ia musiquc. Parmi les eminents compositcurs canadiens de Ia nouvelle 
Ecole figurent: John Weinzweig (professeur influent et âme de I'importante Liguc 
canadienne descompositeurs), Barbara Pentland (flee en 1912). Alexander Brott(1915), 
Harry Somers (1925). Maurice Blackburn (1914), Jean Coulthard (1908), Jean Vallerand 
(1915), Jean Papineau-Couture (1916), Violet Archer (1913), Clermont Pépin (1926). 
Pierre Mercure (1927). Oscar Morawetz (1917), Roger Matton (1929). Louis Apple-
baum (1918), Maurice Dela (1919) et Harry Freedman (1922). 

L'exécution musicale, depuis 1940, s'est étendue Ct perfectionnée de facon inesti-
mable, au rythme de I'abondance des temps au Canada et en harmonie avec l'essor 
contemporain universel de l'intérét musical. Dans chaque coin du pays, chaque aspect 
de l'activité musicale est florissant. II serait imprudent d'estimer Ic nombre d'orchestres, 
ensembles de niusique de chambre, fanfares, chorales et autres sociétés musicales en 
activité; us sont innombrables. Un aperçu en est donné dans le rapport annuel 1964-1965 
du Conseil des Arts du Canada qui dresse Ia liste d'importantes subventions au Conseil 
canadien de Ia musique, a Ia canadian Music Educators Association, aux Jeunesses 
Musicalesdu Canada, au National Youth Orchestra, a Ia Sociétë de I'Orchestre de 
Regina, a Ia Société philharmonique de Calgary et aux orchestres symphoniques 
d'Edmonton. Halifax. Montréal, Saint-Jean, Québec, Saskatoon, Toronto, Vancouver, 
Victoria et Winnipeg. Les solistes exécutants canadiens, de méme que les groupes 
exécutants et les compositeurs, conquièrent Ia faveur internationale en nombre 
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croissant. Quelques noms bien connus serviront d'exemples. Lois Marshall, soprano 
de Toronto, s'est mérité le Prix Naumberg a New York en 1952 et est devenue une 
célébrité depuis. Le méme honneur convoité a été décerné a Ia violoniste Betty Jean 
Hagen. Aux Concours internationaux de Genève, le bariton James Milligan et le 
pianiste Ray Dudley ont remporté les premiers prix. Certains jeunes Canadiens ont 
réussi aux auditions a forte concurrence du Metropolitan Opera, entre autres, Joseph 
Laderoute, Pierrette Alarie et Louis Quilico. Les noms des Canadiens Raoul Jobin, 
Jon Vickers et George London figurent sur les tableaux permanents de compagnies 
d'opéra de reputation internationale. Le pianiste torontois Glenn Gould et Ia contralto 
montréalaise Maureen Forrester sont éminents dans le monde de Ia musique. 

Tandis que les compositeurs et exécutants profitent d'une époque exaltante pour Ia 
musique canadienne, les éducateurs accroissent leur activité et leur succès. L'enseigne-
ment de Ia musique, depuis les classes primaires jusqu'aux dernières années d'études 
supérieures, est accessible dans tout le Canada aujourd'hui, et l'aide financière pubtique 
et privée est versée avec une générosité croissante. Vingt et une universités canadiennes 
ont des départements de musique et un enseignement hautement vane est olfert par 
des institutions telles Ic Royal conservatory of Music de Toronto, les Consei-vatoires 
de musique de Montréal et de Québec, l'Hamilton Conservatory, le Maritime Con-
servatory et le Mount Royal Conservatory de Calgary. La Société Radio-Canada a été 
liée a toute l'histoire de l'évolution musicale au Canada contemporain; cue offre 
soutien et recompense aux musiciens, plaisir et enrichissement aux auditeurs. Le 
degré d'évolution musicale du Canada n'aurait jamais été atteint sans Ia participation 
constante et éclairée de l'organisme national de diffusion. 

Théâtre 
Jusqu'à ces dernières années, Ia situation du théãtre au Canada Ctait fort paradoxale, 
le vigoureux mouvement théâtral croissant dans des conditions en apparence tout a fait 
hostiles. A travers tout Ic Canada, ii n'y avait pas de thCãtre professionnel au sens 
courant et Ia plupart des Canadiens, citadins Ct ruraux, n'avaient jamais vu de repré-
sentation professionnelle. Pourtant, d'un ocean a l'autre, ii y avait un mouvernent 
théâtral constant, prospère, sous les auspices d'amateurs, qui faisait appel aux drama-
turges canadiens, aux acteurs canadiens et au public canadien. 

Aux debuts, les pionniers du Canada avaient un théâtre, car Ic théãtre est une 
activité instinctive de l'homme. Le personnel francais et britannique des garnisons a 
apporté les premiers jeux dramatiques, tout d'abord pour le seul plaisir de l'armée 
et plus tard pour celui des civils dans les forts. Le peuple des campagnes et des bourgs 
Ctait trop pauvre et trop occupé a i'époque pour organiser lui-même un thCãtre, mais 
des preuves éloquentes existent que Ic gout du thCãtre n'a jamais fait défaut. Au fur 
et a mesure de l'immigration, de Ia colonisation et du développement au sein des 
colonies canadiennes, toutefois, une croissance sans prétention de t'intérêt théátral 
emboite le pas aux autres activités culturelles et vers le milieu du XIXe  siècle, il se 
trouve, dans de nombreuses villes et petites cites, un auditoire potentiel pour les 
acteurs de passage. De petites troupes itinérantes d'Angleterre, Boston et New York, 
troupiers expérimentCs et intrépides, trouvent avantage a faire Ia tournée canadienne, 
jouant dans les écoles, salles municipales et méme dans des granges bien aménagées. 
Avec Ic progrès économique, viennent l'agrandissement des anciennes villes et Ia 
creation de nouvelles oü des théãtres sont prCvus et dans les grandes cites de Toronto 
et de Montréal, des amateurs de théâtre ont construit des salles grandioses compa-
rabies a celies de Ia Nouvelle-Angleterre et de New York. Des théãtres et des salles 
d'opéra, plus petits mais suffisants, ont été installés a Ottawa, Hamilton, London, 
Halifax, Sherbrooke, Saint-Jean, Winnipeg, Calgary, Edmonton, Vancouver et 
Victoria et le repertoire présenté (genéralement) par des troupes étrangères de second 
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ordic etait a ,.ideiisent couru par lea auditoires canadiens. Les deux premieres décennies 
du XX5  siècle ont eté le faite de ce phénomène thèãtral et aux demières années 1920, 
le ballon s'était dégonfle. Le cinema avait tout envahi et les frais des troupes itinérantes 
étaient devenus prohibitifs. L.a nouvelle ère du film animé porte le théãtre au point de 
saturation, mais ii s'agissait encore d'un théâtre étranger, créé aux Etats-Unis. Le 
spectacle professionnel disparut presque entièrement des scenes canadiennes pendant 
au moms 30 ans. 

Entre-temps, le thCãtre amateur Se joint étroitement a Ia trame culturelle canadienne, 
des souches profondes remontant jusqu'aux premieres années 1800. C'est une activité 
florissante dans les regions urbaines, rurales, d'expression francaise et d'expression 
anglaise, sans aucune unification avant le lendemain de Ia Premiere Guerre mondiale. 
A ccttc Cpoque, les Canadiens se trouvent engages a leur insu dans le umouvenient du 
petit thCãtreu. L'Ottawa Drama League est fondCe en 1913 et est encore une organi-
sat ion profitable, dont Ic personnel est entièrement amateur. propriétaire de son 
thCãtre et joue, devant des salles combles, huit spectacles par année par série de dix 
representations. L.es British Goluinbia Players dont le succès se poursuit, ont débutC 
en 1915 ct les University of Toronto P/avers, par Ia suite le Hart House Theatre, en 1916. 
Dans plusieurs autres villes canadiennes, de petits thCátres croissent au cours des 
annCes 1920 et vers 1933, il est normal que le Festival dArt dramatique du Canada 
soit crCé. Le Festival est devenu l'une des entreprises culturelles canadiennes les mieux 
rCussics et s'est avérC assez solide pour resister aux assauts du cinema et a l'attraction 
de Ia télCvision et de Ia renaissance du thCãtre professionnel. Un festival national, 
couronnement d'unc série de festivals-concours régionaux. se  tient chaque année dans 
une ville canadienne diffCrente. Des pièces en anglais et en français, pièces en trois 
actes et en un acte. pièces d'auteurs canadiens ou etrangers, toutes mises en scene et 
jouCes par des amateurs, s'affrontent en une concurrence serrCe lors du plus canadien 
des festivals. Le mouvement en faveur du petit théãtre et le Festival d'Art dramatique 
du Canada ont inspire un public averti et appréciateur dans tout le Canada et ont 
apporté Ia formation de base a un nombre étonnant d'acteurs renommés, jouant 
dans Ics rangs professionnels au-delà des frontiCres canadiennes aussi bien qu'au pays. 

L'histoire contemporaine du théãtre professionnel en est une de grandes réalisations, 
d'exaltation et de promesse, le Stratford Shakespearean Festival occupant une place 
de choix. Lance en 1953 comme le rCve irrCalisable d'une petite ville ontarienne, 
l'aventure de Stratford est devenue l'épopée légendaire du théâtre canadien. La pre- 
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uiiêre saison, sous une immense tente de cirque, mettait a l'affiche deux muvres 
shakespeariennes et plusieurs matinees de concerts. La l4e saison, dans un niagnifique 
thCâtre moderne de 2,200 places, offrait trois ceuvres de Shakespeare, deux pièces 
modernes, un opéra, une representation de ballet et de nombreux concerts, sur une 
periode allant du 6 juin au 8 octobre. Uenthousiasme et I'exaltation causes par le 
succès de l'aventure de Stratford ont Cveillé une nouvelle resolution d'avoir un théâtre 
professionnel sur une base régulière et nationale, et les Canadiens voient aujourd'hui 
a réalisation progressive de cette ambition. Ce serait une erreur, toutefois, de croire 
que le théâtre professionnel contemporain au Canada a surgi tout entier de l'inspiration 
de Stratford. Une longue suite de tentatives de théãtre d'été, Ia plupart de qualité 
professionnelle Ct de situation flnancière prCcaire, a apporté aux Canadiens un excellent 
théâtre entre 1935 et 1965. Voici quciques-unes des experiences qui méritent un 
hommage permanent: les John Holden Players de Winnipeg et Bala, Ic Brae Manor 
Theatre de Knowjton (P.O.), Ic Mountain Playhouse de Montréal, les troupes d'été 
de Peterborough, Niagara Falls et Vineland, les Straw Hat Players de Port Carling, 
es Red Barn Players de Jackson's Point et Ic Theatre Under the Stars de Vancouver. 
Les troupes de repertoire permanent dignes de mention comprenaient les Compagnons 
ic Saint-Laurent, le Canadian Repertory Theatre (Ottawa), les International Players 
Kingston), Ic Totem Theatre (Vancouver) et la New Play Society (Toronto). 

Le thCâtre professionnel contemporain au Canada, d'aucune facon, ne vit cornme 
un coq en pate, mais tout indique qu'il sinstalle ici a demeure et qu'un avenir brillant 
Ct prometteur attend les jeunes Canadiens prCts a se consacrer a cet art. L'aide flnan-
ciCre actuelle au théãtre professionnel vient des autorités fédCrales, provinciales et 
municipales, de fondations, de conseils des arts et de philanthropes particuliers. La 
sente des billets est considerable et sOre. La télévision et Ic cinema apportent Un 
revenu supplémentaire. Les universités commencent a prendre en charge les etudes 
et Ia recherchc supCrieures dans Ic domaine dramatique. Le Centre du Théâtre canadien 
Ct l'Ecole Nationale de Théâtre du Canada acquièrent experience et competence. 
I.e Conseil des Arts du Canada et d'autres organismes s'occupent sérieusement 
d'cncourager les dramaturges canadiens. De nouvelles salles de théãtre, de conception 
des plus modernes, emergent dans les villes canadiennes. Des bourses d'études Ct de 
voyage a l'intention des acteurs individuels, directeurs et metteurs en scene se multi-
plient rapidement. La plupart des troupes professionnelles canadiennes entreprennent 
maintenant des tournécs au Canada et a I'étranger. II semble que les beaux jours 
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pointent seulement pour les troupes professionnelles canadiennes renonunées, telles 
que Ia Comédie Canadienne, Ic Théãtre du Nouveau Monde, les Canadian Players, le 
Crest Theatre, Ic Manitoba Theatre ('entre, le Théãtre du Rideau Vert, le Neptune 
Theatre et l'Egregore. II semble aussi que le bon théâtre amateur va continuer de rece-
voir le support généreux du peuple canadien afin que soient réunis tous les éléments 
d'un théãtre national sense, prospére et satisfaisant. 

Architecture 
L'architecture, l'un des beaux-arts classiques, n'a recu aucune attention spéciale au 
Canada, ni comme art folklorique aux debuts. ni  comme profession moderne specia-
lisée. La planificatiori des espaces et structures et Ia meilleure utilisation des matCriaux 
disponibles en fonction du milieu,—ce qu'est l'architecture,—ont produit les igloos en 
blocs de glace des peuplades esquimaudes, les wigwams couverts de peaux des tribus 
indiennes nomades, les cabanes de rondins des premieres colonies de l'homme blanc 
et les huttes de terre des pionniers des prairies. Les maisons de ferme dans les regions 
en croissance au Québec, en Ontario et dans les Maritimes étaient fonctionnelles et 
efficaces et témoignaient du ban sens des architectes artisans de l'époque. Les premiers 
bâtiments publics sont d'autres exemples de forme et d'emplacement dictés par les 
besoins et les matCriaux. Les vieux forts, écoles, Cglises et auberges, construits avec 
le bois et Ia pierre trouvés sur place, étaient aussi solides que les circonstances le 
permettaient et appliquaient l'art architectural fondamental et élémentaire. De Ia 
ConfédCration jusqu'aux années 1920, une grande partie de Ia construction au Canada 
suivait Ia tradition victorienne, le pittoresque Ctant Ic principal but. Les edifices 
bancaires et les gares de chemins de fer Ctaient souvent l'adaptation du style grec 
classique et plusieurs hotels imitaient les châteaux européens. Dans certaines construc-
tions plus élégantes, te pur style gothique Ctait soigneusement imité. Entre tes deux 
guerres mondiales, il se produit une opposition au maniérisme victorien et Ia préfé-
rence pour Ic modernismea qui insiste sur t'espace, Ia lumiere et Ia fonction s'impose 
sous I'influence marquante de Ia pratique architecturale aux Etats-Unis. C'est Ia 
tendance en architecture dans le Canada contemporain, comme cc l'est en réalitC 
dans tout le monde occidental. Les maisons, immeubles commerciaux, écoles, églises, 
prisons, hOpitaux, dans tout Ic Canada d'aujourd'hui, sont concus et construits dans 
l'universel style moderne. Quciques observateurs. les journalistes surtout, ont tendance 
a parler de Ia campagne et des silos a grain dans les prairies et les ports maritimes 
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La niagnifique Place des Arts, a Montréal, est Ic siege de nombreux évCnements culturels 
durant Ia saison artistiquc. 

comme narchitecture spécifiquement canadiennea, commentaire ne s'appliquant pas 
proprement a l'origine architecturale mais a Ia fréquence géographique. L'architecture, 
vocation et carrière, est bien organisée au Canada; sept institutions dispensent un 
excellent enseignement de niveau universitaire. La Société centrale d'hypothèques et de 
logement, organisme fédéral, apporte un encouragement substantiel a Ia profession. 

Ballet 
Le ballet, benjamin des arts au Canada, capte l'attention générale depuis les années 
1930 seulement, mais aujourd'hui, trois corps professionnels de premier ordre, Ic 
Royal Winnipeg Ballet, le National Ballet Company de Toronto et Les Grands Ballets 
canadiens de Montréal, sont réellement dignes de mention et sont appuyés par de 
petites troupes d'amateurs et de semi-professionnels dans tout le Canada. La popularité 
du ballet est encore assez limitée mais elle augmente sans cesse, grace a Ia consideration 
que lul accordent les grandes techniques de diffusion,—le cinema et Ia télévision. 
Entre 1948 et 1954, des festivals de ballet se sont tenus a Winnipeg, Toronto et Ottawa, 
ralliant les danses et Ia chorégraphie de dix troupes canadiennes, jouant a guichet 
fermé et dont les journaux ont fait grand echo. Pour des raisons économiques, ces 
festivals nationaux ont cessé, mais c'est maintenant Ia coutume au sein des compagnies 
canadiennes de prendre part aux festivals tenus dans les regions américaines avoisi-
nantes. En 1965, Ic Northeastern International Ballet Festival s'est tenu a Ottawa et a 
remporté un vif succès. Le Royal Winnipeg Ballet, fondé par Gweneth Lloyd et Betty 
Farrally, Ic National Ballet Company, dirigC par Celia Franca, et Les Grands Ballets 
canadiens sous Ludmilla Chiriacif, sont des corps entiCrenient professionnels dotes 
d'écoles. Les trois groupes ont fait de longues tournées en Europe, en Aniérique du 
Sud et aux Etats-Unis, sont fréquemment apparus dans les principales villcs cana-
diennes et dans des emissions télCvisées. Nouveaux venus dans Ic decor, les Feux Follets 
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de Montréal ant déjà une reputation internationale grace a Ia chorégraphie dynamique 
et enlevante inspirée des danses folkloriques de Canadiens de plusieurs origines 
ethniques. Des échanges frequents ant lieu entre les compagnies canadiennes et étran-
gCres et les noms de certains chorégraphes importants du Canada sont bien connus 
dans Ic monde international du ballet. L'aide financière provenant du trésor public 
et de fonds privds au Canada croit en générosité, a mesure que Ic ballet canadien 
continue a se faire connaItre et respecter dans Ic monde. Sous bien des aspects, l'art 
du ballet semble peu conforme au milieu et au temperament canadien mais tout laisse 
croire que, tot ou tard. Ic ballet deviendra I'une des activités culturelles les plus 
populaires au pa's. 

Festival culturel du Canada on 1967 
Et Ic temps passe! 1535 . . . les musiciens de Jacques Cartier divertissent les premiers 
Canadiens; 1867 . . . Ia ConfédCration insuffle un nouvel élan et un sens nouveau a 
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l'évolution culturelle du Canada; 1967 ... les fetes du Centenaire donnent lieu a Ia 
manifestation incomparable du plaisir que les beaux-arts et les arts animCs procurent 
a une nation. 

Les quatre cents ans de i'évolution culturelle, lances a petite vitesse puis atteignant 
une bonne allure, peuvent maintenant être contemplés avec un sens critique honnete, 
une louable tolerance, une juste affection et un orgueil moderé. Regarder le passé 
est un exercice salutaire et instructif dans le cas present, mais jeter le regard vers 
l'avenir est une experience enthousiasmante et encourageante. Le lOOe annivcrsaire 
de naissance du Canada sera fête, salué et signalé dans des milliers de centres des 
provinces et territoires; les formes et moyens de célébrer ne se comptent plus. 11 y aura 
inauguration d'immeubles publics, de pistes de course, de piscines, de salles de concert, 
de gymnases, de musées, d'hôpitaux et de foyers réservés au soin des tout petits ou 
des très ãgés. Des concours de poesie se tiendront et II paraItra des livres, des numCros 
spéciaux de revues et de nouveaux ouvrages encyclopédiques qui traiteront de chaque 
aspect de Ia vie et de Ia pensée du peuple canadien. Sans oublier les événements 
sportifs, les déploiements militaires et les courses en canot sur de longues distancesl 

Dans tout le Canada, les fetes d'anniversaire pulluleront, mais nulle sphere d'activité 
n'égalera ce que les Canadiens vont presenter dans le domaine des beaux-arts et des 
arts animés. La légendaire modestie canadienne mise de côté pour Ia circonstance, 
on peut dire que le festival culturel du Canada, en 1967, sera une occasion memorable. 
Sous le patronage de Ia Commission du Centenaire du gouvernement fédéral et I'action 
directe d'un organisme qui en depend, oFestival Canada>>, les projets d'activités 
culturelles pour 1967 avajent atteint une telle envergure en aoüt 1966 que le Times 
de Londres (Angleterre) s'est vu oblige de dire en editorial: FestivaI Canada 
sera probablement, en termes d'étendue géographique, du nombre de personnes 
engagées et de l'argent qui Iui est affecté, le plus grand de tous les festivals>>. Lorsqu'il 
sera terminé, ii se trouvera quelqu'un pour en faire La revue retrospective et cc sera 
une veritable épopée culturelle. Par anticipation, on ne peut rien tenter d'autre que 
cueillir, choisir et signaler dans I'espoir qu'un peu de grande animation culturelle de 
1967 sera entrevue. 

Le 17 janvier 1967, Ia Canadian Opera Company ouvrira sa tournée du Centenaire 
a Minot City (Dakota du Nord) et ne reviendra a son pied a terre, Toronto, que Ic 
10 mai. Dans l'intervalle, elle jouera dans 23 villes américaines, 61 villes canadiennes 
(dont deux des Territoires du Nord-Ouest et une au Yukon). Le repute Festival de 
Stratford (Ontario) visitera des villes canadiennes pour presenter Henry V et The 
inspector General. Le Royal Winnipeg Ballet et le National Ballet Company de Toronto 
Se produiront dans les villes canadiennes d'un ocean a I'autre, de mCme que Ia brillante 
troupe de danses folkloriques, les Feux Follets. Le Neptune Theatre d'Halifax, le 
Théãtre du Nouveau Monde de Montréal et le Holiday Theatre de Vancouver par-
courront les routes pour apporter leurs spectacles professionnels au Canada entier. 
Les acteurs de Charlottetown étendront au reste du Canada le succès retentissant de 
Anne of Green Gables. 

Les éternels favoris de Ia télévision canadienne, Don Messer and His islanders, 
apporteront leur musique du terroir d'Halifax, leur yule, a des douzaines de centres 
canadiens. L'Orchestre symphonique de Montréal entreprendra une tournée. Les 
principales sociétés musicales, de Terre-Neuve a Ia Colombie-Britannique, ont coni-
mandé plus de cinquante nouvelles ceuvres de compositeurs canadiens pour 1967, 
allant d'une muvre d'envergure pour grande chorale et orchestre complet a une sonate 
pour solo de violon. La Vancouver Symphony offrira le War Requiem>> de Benjamin 
Britten comme uvre spéciale du Centenaire et Ia Winnipeg Symphony, l'éclatant 
chef-d'ceuvre de Carl Orif, Carmina Burana>>. Le Toronto Symphony Orchestra a 
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commandé de grandes ceuvres pour 1967 aux remarquables compositeurs canadiens, 
Otto Joachim et Francois Morel. 

Le Vancouver Playhouse, Ia Vancouver Opera Company, et Ic Victoria Symphony 
Orchestra seront sérieusement engages dans le Festival Canada de 1967, tout comme 
le Museum childrens Theatre de Toronto, Les Grands Ballets canadiens de Montréal, 
l'Orchestre symphonique de Québec, Ia Comedic Canadienne, le ThCãtre lyrique de Ia 
Nouvelle France et les orchestres symphoniques d'Halifax et du Nouveau-Brunswick. 
Le Festival dramatique du Canada prendra part a I'animation. Les Jeunesses Musicales 
du Canada en seront, tout comnie le Centre musical canadien, Ic Centre du théâtre 
canadien et les organismes culturels de toutes les universités. Le National Youth 
Orchestra ravira les auditoires de toutes les regions du Canada comme ii a conquis 
l'Europe en 1966. le Théátre du Nouveau Monde partira de Montréal et ira jusque 
dans l'Ouest canadien et les acteurs de l'éblouissant Manitoba Theatre Centre offriront 
leur repertoire aux auditoires de l'est du Canada. 

Chaque gaterie d'art au Canada tiendra des expositions spéciales pour le Centenaire. 
Les cruvres de scuipteurs canadiens seront exposées plus que jamais. Les maitres 
artisans,—orfèvres, céramistes, tisseurs, artistes du vitrail, les médaillistes et tous les 
autres,—auront Ia vedette dans chaque yule canadienne. 

Comme La Saint-Patrice est un grand jour pour les Irlandais, 1967 sera une grande 
annCe pour les Canadiens; mais il n'est pas question de tomber dans le narcissisme 
a outrance. Tandis que les Canadiens et leurs rCalisations en beaux-arts et arts animés 
recevront I'attention premiCre, les artistes étrangers et leurs uvres seront largement 
présentés au public canadien. Notamment, le New York Philharmonic Orchestra 
fera une tournée canadienne et bon nombre des plus grands spectacles artistiques 
au monde seront vus et entendus a l'Expo 67, a Montréal. 

L'évolution culturelle du Canada, marquee par des alternatives d'arrét et d'élan, 
a été particulièrement complexe. Pendant de longues années, cue n'a pas été intC-
ressante; maintenant, elle l'est. Elle fait plus qu'intéresser, elle fascine. L'année du 
Centenaire confère a Ia physionomie culturelle du Canada,—participation active ou 
passive aux beaux-arts et aux arts animCs.—une authentique importance nationale. 
On ne peut prévoir cc que sera l'avenir culturel, mais les perspectives sont prometteuses 
et pleines d'heureux presages. 

(WALTER B. HERBERT) 
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Religion 

Les Canadiens ont toujours joui de Ia Iiberte dc religion. Aux origines de Ia colonie, 
les Indiens et les Esquimaux accomplissaient leurs propres rites et, plus tard, les 
nouveaux venus de toutes races ont conserve leurs propres pratiques religleuses. 

En 1960, le Parlement a adoptC La cloi ayant pour objets Ia reconnaissance et Ia 
protection des droits de l'homme ci des libertés fondamentales, qui confirme l'exis-
tence de ces droits. La Ioi renferme Ia disposition suivante: 
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all est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l'homme et les libertés 
fondamentales ci-après énoncés ont existé et continueront a exister pour tout mdi-
vidu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa 
religion ou son sexe: 
c) Ia liberté de religion ...  

Le grand nombre des confessions religieuses, dont fail etat le recensement de 1961 
et qui figure dans Ia lisle officielle suivante, témoigne de cette liberté de religion: 
Population du Canada 	 18,238,247 

Adventiste............................................. 25,999 
Eglise anglicane du Canada..............................2,409,068 
Baptiste ...............................................593,553 
Frères dans Ic Christ.................................... 16,256 
Bouddhiste ........... ............. ..... .... ..... . ... .11,611 
Alliance chrétienne et missionnaire.......................18,006 
Chrétienne réformée .................................... 	62,257 
Scientistes chrétiens ..................................... 	19,466 
Eglises du Christ, Disciples ..............................19,512 
Eglise du Nazaréen ..................................... 	13,412 
Confucéenne ........................................... 	5,089 
Doukhobor ............................................13,234 
Frères évangëliques unis ................................. 27,079 
Eglise méthodiste libre du Canada........................14,245 
(irecque orthodoxe .....................................239,766 
Témoins de Jehovah ....................................68,018 
JudaIque .............................................. 	254,368 
Luthérienne ............................................ 	662,744 
Mennonite ............................................152,452 
Mormone.............................................50,016 
Pentecostale ...........................................143,877 
Frères de Plymouth.....................................12,326 
Presbytérienne .........................................818,558 
Catholique romaine ....................................8,342,826 
Armée du Salut ........................................92,054 
Ukrainienne (grecque) catholique.........................189,653 
Unitarienne............................................15,062 
Egimse-unie du Canada..................................3,664,008 
Autres................................................283,732 

lciiiplc uornion cii \Ibcrtj. l)apres Ic cc- 
ccnsenient de 1961, plus de 50,000 Canadicn 
adherent a Ia confession mormone fondec cn 
1830 et introduite au Canada a Erncstou n 
(Haul-Canada), en 1832, par quatre anc;en 

des Etats-Unis. 
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Noire-Dame-des-Champs, église catholique 
située a Repentigny (P.Q.). D'aprês Ic recen- 
sement de 1961 pIus de 8,300,000 Canadiens 

sont catholiques. 

La synagogue Beth Ora de Saint- 
Laurent (P.Q.), temple d'une croyance 
ancienne dans un sanctuaire moderne. 
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L'église catholique ukrainieiinc. a St. Catha- 
tines (Ont.). Les Ukrainiens catholiques se 
chiffrent par 190,000 environ et Sont établis 

dans toutes les provinces. 

Rierview Unired Church. Calgary (AIb,). 
Prs tIe 3.700,000 Canadiens sont membres tIc 
l'Eglise-Unie du Canada, deuxtème confes- 

sion en importance au pays. 
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D ivertissements 
Un chalet sur le bord du laca, une <cmaison d'été près de l'océana, une tente dressée 

sur un coin de terre garni de pelousea .. . , ces expressions traduisent le plaisir de Ia 
vie au grand air qui constitue une partie de l'héritage traditionnel du Canada. Nulle 
part ailleurs on ne trouve une aussi grande variétè ni un aussi grand nombre de passe-
temps saisonniers—nulle part ailleurs non plus des paysages et des panoramas marins 
d'une plus grande beauté. 

L'activité au tern ps des pionniers 
Les cours d'eau du Canada &aient depuis longtcmps des voies commerciales etjouaient 
un rOle important dans [expansion économique du pays. L'exercice a cheval, le 
canotage, Ia chasse, Ia péche, et le camping, bien qu'agréables, constituaient des 
formes types de travail pour plusleurs Canadiens. Le temps libre était rare au cours 
de Ia majeure partie du XIXC siècle. A l'ordinaire, il ne Sc présentait pas non plus 
en une suite de jours comme les vacances annuelles de deux ou trois semaines ou les 
fins de semainc ordinaires de deux jours qui sont Ia norme aujourd'hui, bien qu'on 
ait su profiter pleinement de tout congé officiel. 

Les foires et les expositions, les concours et les manifestations, les événenients 
sportifs et mondains étaient de mode a l'époque. Plusieurs formes d'activité recreative 
étaient Ctroiternent reliCes au travail,—courses de chevaux durant [Cté et courses a 
raquettes durant l'hiver, expositions de produits agricoles a l'automne Ct corvées au 
besoin. 

Durant tout le XIXe siècle et une bonne partie du XXC,  les demonstrations d'ha-
bileté au travail et les concours entre travailleurs constituaient des facons populaires 
de se djstraire et de s'amuser. Ainsi les concours de labour, de couture, de lancement 
de billes de bois, et de plantage de clous Ctaient et denieurent des spectacles populaires 
lors de pique-niques, de foires et de parties de plaisir. Au cours de Ia dernière partie 
du XIXC siècle, on pratiquait l'athlétisme dans les plus grandes agglomerations, ainsi 
que Ic football (socer) en équipes. Les courses de yacht devenaient en vogue sur les 
deux cOtes ainsi que sur les caux intérieures. 

Le jeu de crosse. adoptC comme jeu national a l'époque de Ia ConfCdCration, était 
pratiqué par les Indiens dans (outes les parties du pays; il a été vite adopté par les 
colons. Des 1867, on avait Ctabli des règlements précis et organisC des ligues. On a, 
par Ia suite, module les règlenients de facon radicale et aujourd'hui Ic jeu de crosse, 
SOUS une forme modifiCe, qui se joue a l'intérieur, a de Ia vogue dans plusieurs localités 
ontariennes; dans Ia region de Winnipeg, au Manitoba; a Vancouver et dans l'Ilc Van-
couver, en Colombie-Britannique. L'ancien jeu de crosse en plein air est encore trés 
populaire dans certaines universités de l'est des Etats-Unis. 

Sports sur glace 

Le hockey sur glace, Ic sport le plus goCité au Canada, commençait a s'organiser a 
l'Cpoque de Ia ConfCdCration. On croit que cc jeu s'est pratiqué pour Ia premiere fois 
sur les lacs Chain, a Dartmouth, en 1828. Des 1890, il y avait des ligues organisécs 
dans Ia plupart des collectivités. En 1893, Ic gouverneur général, le baron Stanley, a 
offert une coupe pour le concours senior. Les premiers gagnants ont etC les membres 
de l'Association athlctique canadienne de Montréal; en 1965, l'équipe professionnelle 
des Canadiens de Montréal a mérité le trophCe. Depuis 1912, seules les Cquipes pro-
fessionnelles Se disputent Ia coupe Stanley qui constitue le trophée de Ia Ligue 
nationale de hockey depuis 1926. 
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Depuis de longues années, le patinage libre est un mode de récréation des plus 
populaires au Canada. La plupart des enfants apprennent a patiner avant de corn-
mencer l'école. Chaque année, ii y a de Ia glace naturelle dans tous les coins du pays 
sauf dans le sud de Ia Colombie-Britannique et I'extrême sud de I'Ontario. Des milliers 
de patinoires sont entretenues aux frais des municipalités dans les villes grandes et 
petites dun bout a I'autre du pays. Ic patinage libre constitue un divertissement qul 
améne tout naturellernent un vif intérêt au hockey sur glace ou au patinage de fantaisie. 

En tant que sport de participation Ic patinage de fantaisie rivalise avec le hockey sur 
glace pour ce qui est du nombre de personnes qui s'y adonnent. En tant que sport de 
competition, ii a donné au Canada un nombre important de champions internationaux 
au cours des dernières années. Bien que I'immense majorité des personnes qui prati-
quent le patinage de fantaisie soient des fernmes, des hommes ont aussi obtenu 
beaucoup de succès dans les concours internationaux. 

Le succès des Canadiens dans les concours internationaux de hockey est notoire. 
Cependant, les autres pays font également des progrès. Depuis quelques années, Ia 
victoire des Cquipes canadiennes d'amateurs n'est plus comme autrefois chose cer-
tame dans les concours internationaux. 

Influences étrangères 

Chez les Canadiens anglais, les sports tendent a reflCter leur popularité en Grande- 
Bretagne et aux Etats-Unis. Ainsi, le ucricketa et le baseballa, Ic jeu de boules, Ic 

La piste de Mosport (Ont.) offre divertissement—et sensations fortes. 
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tie parcs speclaii ou jes Vehicules et leurs proprictaires sont assures de bus les serstc-. 
néccssaires. Ici un camp tie roulottes dans Ic superbe voisinage du parc international 

de Ia Paix Waterton-Glacier, en Alberta. 

((Curling)) et le jeu de quilles; le golf, Ic rugbya, le soccera Ct Ic ((football)): le tennis 
et Ic badminton; le volleyball et Ic basketball sont tous en voie d'expansion au Canada. 

Après 1900, l'influence américaine Sc révèle dans Ia vogue du baseball. Le football, 
adaptation canadienne de rugby, se transforme constamment sous Iinfluence amé-
ricainc. Les réglements ainsi que l'organisation du hockey professionnel se sont mo-
diflés aux fins de plaire aux spectateurs américains. La misc sur pied d'équipes 
minures suit Ic systéme des clubs-fermes> établi pour Ia premiere fois par Ic base-
ball professionnel. 

Par suite de l'avènement de Ia radio au cours des années 1920 et de Ia creation de 
réseaux de radio dans Ics années 1930, I'influence américaine sur les tendances dans le 
domainc de Ia récrCation au Canada s'est fort intensifi& l.a radio ménie, puis Ia 
télévision, sont devenues des moyens importants de récréation. L'inlIuence amen-
caine a peut-étre atteint son apogee en 1963 quand Radio-Canada a déclaré que Ia 
Série mondialea constituait un Cvénement d'importance nationale au Canada dont Ia 

diffusion serait considCrée comme Cmission canadiennea! 
Une tendance importante de l'après-guerre est de bon augure pour Ia rCcrCation. 

II semble que les Canadiens aient accepté Ia geographic de leur pays. Plusieurs orga-
nisations dirigent des camps de vacances et des terrains de jeux durant huit semaines 
de Ia saison estivale, mais dans Ic passé, dIes mettaient trop l'accent sur l'activité qui 
s'exerce a l'intCrieur au cours de La longue saison hivernale. Plus récemment, cependant, 
on a commence a pratiquer Ic camping en hiver, on fait de plus en plus de ski, et Ic 
patinage et Ic toboggan deviennent de plus en plus en vogue. Que dans les derniers 
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pace, sont elioti pluiJi clement et ses hôtelleries ajoutent au charme de l'Ile. 

Un peu de nostalgic s'attache au vapeur a roue arrièrc spécialement construit pour Ic 
i01irite et qw livicue dans Ics caux de lit rivière Rouge, au Manitoba. 
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Jeunes Albertaines qui participent aux voyagcs-echanges de Jeunes a I'occasion do 
Centenaire, en compagnie d'hôtesscs, it Ia citadelle d'Halifax (N.-E.). 

P
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La Route transcanadienne qui serpente a 
!'ouest de Banif attire les visiteurs dana 
une region cClCbre pour ses sommets 
neigeux et sea lacs ombragés et mysterieux. 
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I e tIILLda Lst L11W trrc de contrastcs ct chaque saison possêde son charmc parti- 
culicr. Que cc soil Ia péche en étè, Ic ski ou les courses en auto-neige I'hiver, ou rnême 
Ic plaisir de Sc pencher sur unc panic d'échccs. Ics Canadiens disposent d'une gamme 

complete de divertissements. 

concours internationaux les amateurs canadiens de bobs!eigh Ct de ski aient réussi a 
se mettre en vedette voilâ Ia preuve de cette tendance. 

L'activité a Iongueur d'année 
II semble que le Canada mette sur pied actuellement des programmes récratifs is Ion-
gueur d'année en accord a Ia fois avec son histoire et sa geographic. La circulation 
entre les agglomerations et les stations de ski, les endroits oü l'on pratique Ia peche 
sous Ia glace, et les stations dhiver, au cours de Ia saison froide, est en train de devenir 
aussi intense que Ia circulation entre ces mémes centres et les chalets d'étC, les camps 
ou les endroits de villëgiature durant les nsois detis. Dans Ia plupart des localites cana-
diennes, les divertissements hivernaux ne sont plus strictement bornés au hockey, au 
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patinage, a Ia gymnastique et a Ia natation pratiquées a l'intérieur. On constate plutôt 
une augmentation très sensible des sports de participation comme le curling, le ski et 
Ic skidoo. Les clubs familiaux, offrant un grand nombre de divertissements a longueur 
d'année, surgissent autour des principales villes. Le golf, le curling, Ia natation, Ic 
tennis, Ic ski et Ic jeu de quilles y constituent des formes types d'activité. 

Les modalits de Ia récréation au Canada ont toujours été soumises a l'influence 
extérieure, mais ce n'est qu'au cours des dernières annes que les Canadiens ont éte 
profondément influences par les pays a climat semblable. Cependant, bien que les 
succès des Canadiens dans les competitions internationales aient Cté modestes, if y 
avait toujours une varlété d'intéréts. II est probable qu'aucun pays ne jouit d'un aussi 
grand nombre d'activités auxquelles participe un nombre aussi considerable d'ama-
teurs. Par exemple, ii se pratique quatre types différents de football au Canada: le 
football-association, Ic football rugby, le football américain et le football canadien. 
Le football-association constitue peut-ëtre Ic sport international: le football 
rugby est Un jeu britannique; le football américain est un jeu exclusivement amCricain 
tandis que Ic football canadien en est une version indigéne. Que les quatre versions 
Se pratiquent voilà qui témoigne de Ia richesse des programmes récréatifs canadiens 
et des influences diverses qu'ils ont subies. 

(JOHN FARINA) 
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Motek et IiOtds de banlicue surgissent partout au Canada pour 
répondre a la dernande de ceux qui pré1rcnt un confort Iuxueux ci 
une ambiance de charme—sans oublier les grands espaces pour Ic 

stationncmcnt. 
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Le Canada et les affaires mondiales 

Au cours du siècle qui s'est coulé depuis l'union de l'Amérique du Nord britannique, 
le role joué par Ic Canada dans les affaires mondiales a évolué suivant les besoins et 
les possibilités du pays. Au debut, le Dominion>> était riche en territoire mais petit 
par La population. Sur ses 3,500,000 habitants, 100,000 a peine vivaient a l'ouest de 
1'Ontario; Ic Grand-Nord était a peu prês dépourvu de population et trés peu explore. 
Ii y avait des tâches nationales urgentes a accomplir: mettre en ceuvre les dispositions 
de l'Acte de I'Amérique du Nord britannique, donner suite a t'engagement pris de cons-
truire des chemins de fer d'un littoral a l'autre, développer les canaux des provinces 
centrales, développer l'industrie. 

Sur Ia scene mondiale, le Canada n'était qu'une partie de l'Empire britannique. 
Les artisans de Ia Confédération n'avaient ni voulu ni demandé de responsabilité 
directe en ce qui concerne les relations internationales. IL est vrai que les Canadiens 
d'alors entrevoyaient vaguement pour leur pays un plus grand role que celui que ses 
parties constituantes avaient pu jouer; peut-ëtre, un jour ou I'autre, deviendrait-il un 
Etat souverain. Rien de cela, toutefois, ne se traduisait par des dispositions constitu-
tionnelles. Aux yeux des autres pays, le Canada n'était qu'une colonie, une colonie 
dotée de l'autonomie interne. 

Les elements qui ont influence Ic plus les relations extérieures du Canada décou-
lent de l'origine, des structures économiques Ct du milieu physique du pays. Sa popu-
lation, pour Ia plus grande partie, notamment pendant les premieres décennies, etait 
d'origine francaise et britannique et avait hérité les traditions de deux grandes civi-
lisations européennes. Sur Ic plan politique, l'influence britannique dominait. Le 
système britannique de gouvcrnement avait été appliqué, sous une forme variable, a 
chacune des colonies, et l'élément d'origine francaise l'avait accepté. 

Avec les institutions étaient venues les conceptions de Ia liberté politique et civique. 
Le fait que le Canada faisait partie intégrante de I'Empire britannique assurait a 
l'élément anglo-saxon des relations suivies avec sa mère-patrie; pour les Canadiens 
francais, par contre, il y avait là un lien accepté seulement par nécessité et parce que le 
nouveau régime, a tout prendre, n'était pas incompatible avec les traditions cana-
diennes-francaises. Les deux élCrnents, toutefois, ne voyaient pas de cette mCme facon 
La participation de Ia Grande-Bretagne a des guerres extérieures. A d'autres égards 
aussi, La composition ethnique de Ia population retentissait sur Ia politique extérieure. 

Si les sources du Canada étaient en Europe, Ia place qu'il occupait en Amérique du 
Nord était voisine de celle dun pays plus ancien et plus puissant que lui, cette juxta-
position d'une petite et d'une grande puissance constituant un élément fondamental et 
constant de I'histoire du Canada. A l'époque de l'union des provinces, les Canadiens 
redoutaient sérieusement une nouvelle invasion venant du Sud. L'argument de Ia 
defense militaire fut niëme l'un des principaux en faveur de la Confédération. II n'y 
eut de règlenient durable de cette situation qu'environ un siècle aprês les operations 
Iancées contre Montréal et Québec en 1775. 

Le commerce aussi avait son importance. Le Canada était producteur de denrées 
de base (poisson, bois, cCréales) et acheteur de produits industriels. Les Cchanges avec 
l'extérieur Ctaient pour lui d'une nécessité plus vitale que pour Ia plupart des pays; il ne 
pouvait sans eux maintenir le niveau d'existence qu'il avait atteint. Méme plus tard, 
lorsque l'économie est devenue plus diversifiée et plus industrialisée, Ic commerce 
extérieur en est resté un élément fondamental. 

En 1870, les exportations répondaient pour 17.2 p.  100 du produit national brut. 
Ce pourcentage s'est Clevéjusqu'ã 32.03 en 1926. Depuis dix ans, il est en moyenne un 
peu au-dessus de 20 p.  100. A cette nécessité s'ajoutait celle des importations de capitaux 

438 	 CANADA 1867-1 967 



pour les travaux publics, surtout les canaux et les chemins de fer, ainsi que pour le 
secteur privé. Sur Ic plan economique, par consequent, le Canada s'insérait dans le 
cadre mondial. 

Au cours des 40 ans ou environ qui suivirent Ia Confédération, ii devint nécessaire 
de prendre des decisions dans plusieurs domaines des relations extérieures. Les rapports 
avec Ia Grande-Bretagne et les Etats-Unis posérent des questions, a la fois politiques 
et éconorniques, présentant une grande importance pour I'avenir du Canada. On 
concevait le Canada comme un Etat continental qui, pour Ctre économiquement viable, 
avait besoin d'immigrants, de communications intérieures, de Ia misc en valeur de ses 
richesses naturelles, et d'échanges commerciaux intérieurs et extérieurs. 

L'unité politique supposait, entre autres choses, que I'étroite bande de territoire 
national s'Ctendant de l'Est a l'Ouest résisterait a l'attraction de l'axe Nord-Sud. 
Jusqu'à un certain point, Ic Canada aurait Pu y parvenir par ses propres moyens, mais 
ii y eut longtemps une menace d'absorption par les Etats-Unis, soit par Ia force, soit 
par vole d'accord, soit par Ic biais de Ia domination commerciale. La menace de Ia 
force s'éloigna lorsque Ia Grande-Bretagne et les Etats-Unis conclurent, en 1871, Ic 
TraitC de Washington, désappointant it certains Cgards pour Ic Canada, mais qui 
inaugura une periode de relations plus normales. Pour cc qui est de Ia seconde menace, 
Il y avait eu des mouvements annexionnistes, intermittents et localisés, longtemps avant 
Ia ConfCdCration, et ii devait y en avoir d'autres par Ia suite. 

Le Canada, comme l'Angleterre, dépendait de ses échanges extérieurs; a Ia difference 
de I'Angleterre, toutefois, ii ne se sentait pas en mesure d'adopter Ic Iibre-échange. 
Son tarif douanier était appelé soit tarif fiscal, soit tarif de protection; en realité, Il 
visait les deux buts. Les partis politiques insistaient sur un aspect ou sur I'autre, les 
ljbéraux tendant vers labaissement des tarifs, et les conscrvatcurs vers leur relCvement. 

La vPolitiquc nationalca adoptée par les conservateurs en 1878 Ctait carrCment 
protectionniste; elle arrivait en pleinc depression et visait a sauver I'industrie naissante. 
Certes, dIe faisait bonne mine sur Ic plan electoral, et I'on assura qu'eIle avait contribué 
a l'amelioration qui se produisit dans Ia situation économique. Lorsque les libéraux 
accédérent au pouvoir, en 1896, us modifièrent trés peu Ic tarif douanier, tirant Ia Iecon 
de la dCfaveur avec laquelle avait &té recu leur programme de réciprocité totale avec 
les Etats-Unis. 

Réciprocité 

En principe, Ics dcux partis et Ia plupart des Canadiens croyaient a Ia rCciprocité. Elle 
remplacait depuis 1854 Ia preference britannique a laquelle avait mis fin l'adoption du 
libre-échange par l'Angleterre. Les Etats-Unis ne renouvelérent pas Ic Traité de 
réciprocitC de 1854, et l'on trouvait dans I'improbabilité de Ia reconduction de cc traité 
un argument en faveur de I'union des provinces. On espérait encore, toutefois, contre 
toute attente. Les gouvernements canadiens, tant conservateurs que libéraux, sondaient 
a cc sujet les autorités de Washington. 

Vers 1887, un projet occupa les esprits au Canada comme aux Etats-Unis. II etait 
appele soit réciprocite sans restrictions, soit union commerciale. II y avait assez de 
confusion entre Ies deux formules. La premiere aurait laissé a chacun des deux pays 
toute liberté dans ses accords avec les pays tiers, alors que Ia seconde aurait èlevé 
autour d'eux une muraille commune contre les autres pays du monde. L'union corn-
merciale ou douanière, en particulier, n'aurait laissé aucune possibilité d'accords de 
réciprocité entre Ic Canada et Ia Grande-Bretagne. Mais surtout I'union douaniére 
paraissait devoir emporter Ic Canada dans I'orbite politique et éconornique des 
Etats-Unis. 
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Les libéraux, officiellement, firent campagne lors des elections de 1891 pour Ia 
réciprocitC sans restrictions, même si certains d'entre eux se servaient dans leurs lettres 
et leurs discours de l'expression <cunion commercialea. Les conservateurs, alors au 
pouvoir, ne faisaient pour Ia plupart aucune distinction entre les deux formuics et 
soulignaient surtout Ia plus radicale Ct inquiCtante des deux. Ce fut une carnpagne 
passionnée, au cours de laquelle les journaux et les orateurs libéraux, rappelant Ia 
depression persistante, soutinrent que Ia réciprocité stimulerait vivernent Ic commerce. 
Reconnaissant tacitement que l'industrie en souffrirait peut-êtrc, un journal s'indignait 
de l'idée de favoriser une poignée de gens au detriment des millions d'autres Canadiens. 

On a dit de Ia campagne contre Ia réciprocitC qu'el!e avait fait appel aux sentiments 
et qu'elle avait faussé les questions. Une chose certaine, c'est qu'elIe fit appel a I'émo-
tion. L'union douanière fut appelCc ctrahison déguiséea, et le premier ministre jura 
qu'il mourrait sujet britannique comme it était né sujet britannique. Certains dé-
noncaient les adversaires de la réciprocité comme des amis des aint&éts établis, qui 
ne Se souciaient nullement du sort des gens ordinaires, tandis que les adversaires de Ia 
réciprocité voyaient dans les défenseurs de celle-ci des traitres qui poussaicnt le pays 
vers l'annexion aux Etats-Unis. 

Le dCbat ne laissait pas, toutefois, de faire apparaitre des arguments plus sérieux. 
Les libéraux ne faisaicnt que pousser jusqu'à ses limites une idée qui avait toujours 
été populaire, suivant laquelle des ententes réciproques avec les Etats-Unis pourraient 
améliorer Ic commerce a l'avantage de tous. Suivant Ia these des conservateurs, 
dépouillee de sa rhétorique, l'avcnir du Canada dCpendait du maintien de l'axe Est-
Ouest; on avait engage d'imnienses efforts, et certainenlent beaucoup d'argent, dans 
cc sens. et  Ia politiquc des libéraux éloignerait tout espoir de parvenir a une économie 
diversifiée. Laissée sans contrepoids, Ia forte attraction Nord-Sud mettrait en pièces 
I'ensemble canadien. Pendant ces annCes passionnCcs, on brandissait partout ['Union 
Jack, littéralement et métaphoriquement, pour rappeler aux Canadiens leur autre 
pOle extérieur. Certains de ceux qui attaquaient Ic plus vivement I'union douanière 
au nom du drapeau étaient en même temps préoccupés par Ic retard que mettait Ic 
Canada a dCpasser le stade colonial. Its croyaient ardemnient en l'Empire, mais 
souhaitaient voir Ic Canada y occuper une place plus en rapport avec l'état du 
développement national. 

Integration impériale ou nationalisme 
L'Imperial Federation League fut fondée a Londres en 1884, et au Canada en 1885. 
Depuis prés de quarante ans, Ic Canada était plus soucieux de l'Empire que Ia metro-
pole elle-même, mais de plus en plus ce sentiment se teintait de nationalisme. Les 
partisans canadiens de Ia fédération de I'Empire ne voyaient pas là de contradiction. 
Un certain nombre seulement de ceux qui appuyaient ]a Ligue rCclamaient Ic fédé-
ralisme: certains allaient jusqu'ã s'y opposer. L'objectif que I'on recherchait au Canada 
consistait en une réorganisation de l'Empire, sous une forme ou sous une autre, qui 
permetirait aux Canadiens de participer a l'élaboration de Ia politique impériale dans 
les questions engageant leurs intérêts. La Ligue n'eut jamais au Canada une assiette 
populaire bien large. Nombreux, au contraire, étaient ceux qui Ia tenaient en suspicion. 
Son principal succès en Angleterre fut Ia premiere Conference coloniale, en 1887. 
Au Canada, cue regroupait ceux qui voyaient dans l'union douanière avec les Etats-
Unis une menace pour l'avenir du Canada, soit du point de vue de I'appartenance a 
1'Empire, soit du point de vue de I'indépendance vis-à-vis des Etats-Unis. 

Au cours des années 1880 a 1914, quelques questions fondamentales firent l'objet 
de discussions avec Ia Grande-Bretagne et souvent avec Ics autres colonies. Un problènie 
pratique, pour lequel on ne put trouver que des solutions provisoires, concernait Ia 
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Photographic de Ia reine Victoria 
prise en 1867. 

L'Li.irpede Id l.uic. H nice ii> abi .in N I A i 	 it Ricli.irtl RiI 	hiriipson. 
dura ni Ia gucrre : u I it it dii • a etc renduc c 	ii i c en pen iii tic ii 	.111 I,  anada en 
1963. Cest une des huit tricotées par Ia reine Victoria et decernCcs pour bravoure 

exceptionnelle au champ dhonneur. 

mtthode a suivre pour les négociations avec les pays dans les affaires qui, en tout 
ou en partie, intéressalent directement le Canada. Celui-ci n'étant pas un Etat souverain, 
ces ngociat ions devaient, du moms en principe, étre effectuées par les représentants 
de Ia G ra nde- Bretagne. On eut recours a des methodes intermédiaires, comme dans Ic 
cas du Traité de Washington. D'importants intéréts canadiens se trouvant en jeu, Ic 
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premier ministre Macdonald fut désigné pour faire partie de l'équipe britannique de 
négociation, appeléc haute commission, et au méme titre que ses collègues ii joua le 
rOle d'un plénipotentiaire recevant ses directives du Foreign Office. Macdonald se 
plaignit de ce que les autres membres de Ia haute commission n'appuyaient pas 
suffisamment les demandes du Canada, niais de son côté ii paraissait ne se reconnaitre 
de responsabilités pour aucune autre partie de Ia négociation. Dc l'avis des Canadiens, 
cette méthode ne fut pas suffisamment efficace dans Ic cas du différend soulevé con-
cernant Ia frontière de l'Alaska. II fut créé un tribunal comprenant six membres qui 
devait se prononcerjudiciairement sur des questions soumises a ndcsjuristes renommés 
et impartlaux)). Comme les membres américains nommés étaient des partisans connus, 
et quils ëtaient appuyés par un président décidé, cette institution fit long feu. Les 
juristcs nommés par Ic cOté britannique, un Anglais et deux Canadiens, répondaient 
aux conditions énoncées dans le Traité qui avait créé le tribunal, mais les délibérations 
de celui-ci n'eurent pas le ton détaché que l'on avait annoncé. On se plaignit au Canada 
de ce que Ic membre britannique, lord Alverstone, n'et pas donné son appui a ses 
collègues canadiens. On ne saura sans dome jamais s'il s'était laissé influencer par les 
arguments de Ia cause ou par Ic désir, d'ordre politique, de mettre fin a une querelle 
avec les Etats-Unis. 

Une autre facon de procéder, courante et qui donna davantage satisfaction, notam-
ment en matière de réciprocité, de péche et d'accords de commerce, consistait a 
envoyer un ministre du Canada ou encore Ic haut-commissaire a Londres, dans une 
capitale étrangère oi l'ambassadeur de Grande-Bretagne lui apportait son concours 
tout en se réservant Ic titre de négociatcur olTiciel. Plusieurs recours a cette méthode, 
entre 1880 et Ia fin du siècle, permirent de Ia faire évoluer vers un effacement pro-
gressif de l'ambassadeur britannique. 

Des avant Ia Confédération, ii était courant d'entendre dire que Ia diplomatie 
britannique, Iorsqu'il s'agissait des intcrCts du Canada, ne donnait guére satisfaction. 
On citait en exemple les divers rCglements de frontiCres. MCme a Ia Chambre des 
communes, on entendait dire que le Canada aurait avantage a se charger lui-méme 
de ses nCgociations. II faut voir là, toutefois, des expressions d'humeur plutOt que 
d'intentions précises. On pourrait croire que Ia creation d'un ministCre des Affaires 
extérleures, en 1909, avait pour objet de faire acquérir au Canada des connaissances 
spCcialisCes dans le domaine des affaires CtrangCres et de Ia diplomatie: en réalité, il 
n'Ctait pas question de mettre sur pied un veritable ministére des Affaires Ctrangères 
ni de remplacer de quelque facon que cc fOt les services britanniques. Beaucoup plus 
modeste, Ia mission dCvolue au nouveau ministére était de faciliter les communications 
entre Ottawa et Londres. Pendant cc temps, une série de conferences coloniales 
suivaient celle de 1887 oü les sujets principaux a l'étude étaient: réorganisation 
éventuelle de I'Empire, defense militaire, et développement du commerce a I'intérieur 
de 1'Enipire par le moyen de tarifs de prCfCrence. 

La gestation de Ia préférence impériale fut longue, mais les résultats en furent 
maigres. Les Canadiens, croyant devoir firer avantage de Ia préférence impériale, en 
prOnèrent l'adoption, puis l'adoptèrent eux-mémes unilatéralement en 1897. La 
Grande-Bretagne ne put les suivre, ayant opte pour Ic Iibre-échange. Les débats furent 
plus longs encore, et autrement plus passionnés, sur Ia question de savoir si l'Empire 
devait étre dote d'institutions centralisCes. Les rOles, dans cc cas, étaient renversés. 
Les propositions venaient du côté britannique: projets de fédéralisme ou de creation 
d'un conseil imperial. Sir Wilfrid Laurier, qui fut premier ministre a l'époque de toutes 
les conferences sauf Ia premiere, s'opposait a l'intégration impériale, quelle qu'en füt 
Ia forme. Ii signalait Ia montéc du national isme dans les colonies, tout en notant qu'au 
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Canada le stalu quo donnait satisfaction pour l'instant. Ce point de vue fut accepté 
par Ia majorité et les projets n'allèrent pas plus loin. 

La fonction premiere d'un parlement ou conseil imperial aurait Cté de discuter, et 
sans doute de diriger, Ia politique de l'Empire vis-à-vis des pays etrangers, en tenant 
compte des rapports inevitables entre Ia politique Ctrangêre, Ia defense et Ia guerre. 
Toutefois, faute d'un plan de coordination politique qui parut acceptable a tous, les 
questions de Ia guerre et de Ia paix et des préparatifs militaires durent rester sans 
base politique. On ne pouvait cependant les oublier. Les menaces que faisaient peser 
sur Ia suprCmatie navale de Ia Grande-Bretagne les programmes de construction 
navale de l'Allemagne, Ia rivalité des puissances coloniales et le développement des 
alliances en Europe, affaiblissaient Ia puissance militaire relative de Ia G rande- Bretagne, 
et par consequent celle de FEmpire. 

On était tres conscient de cette situation au Canada, comme Ic montrèrent, dabord, Ia 
participation a La guerre du Transvaal, puis l'accord de principe sur Ia nécessité d'un 
programme naval. La decision prise par Ic gouvernement liberal d'envoyer en Afrique 
du Sud une importante force de volontaires fut approuvee par dc larges couches de Ia 
population; dans les provinces anglophones, cette decision avait etc réclamee avec 
Cnergie. Dans le Quebec, elle suscita une non moms energiquc opposition. Henri 
Bourassa dénonca l'impérialisme de Ia G rande- Bretagne et l'association du Canada a 
cet impérialisme, point de vue qui devait avoir d'importantes repercussions sur Ia 
question de Ia marine, et plus tard sur Ia Guerre de 1914. 

Bien que les partis politiques fussent daccord quant a Ia nécessitC de niesures de 
defense navale, Ic régime liberal ne fit rien de plus que dacheter deux croiseurs d'un 
certain age, dont l'un s'Cchoua bientOt sur un ecueil et l'autrc dut rester a Esquimalt 
faute de marins. Quant a Ia proposition des conservateurs d'accorder une subvention 
spéciale a Ia marine britannique, ii n'y fut pas donné suite. Aux elections genCrales 
de 1911, Ia question de Ia marine domina Ia campagne dans Ic QuCbec. Les nationalistes 
s'en prirent a tous les projets, tant a celui de Ia constitution d'une marine canadienne 
qu'à celui d'unc contribution aux dépenses de Ia Grande-Bretagne, soulignant que le 
Canada devrait subir les consequences d'une politique étrangère britannique a I'orienta-
tion de laqucile il n'aurait cu aucune part. Le chef conservateur, R. L. Borden, con-
tinuait de rCclamer un programme de construction navale, mais Iui aussi s'inquiCtait 
de l'idCc d'une participation a Ia defense impériale non assortie d'une participation a 
I'élaboration de Ia politique, 

Premiere Guerre mondiale 
Si Laurier aait su écarter les propositions d'integration dc l'Empire, ii n'avait rien 
trouve d'autre pour les remplacer, et II ne pouvait, ni lui ni aucun autre Canadien, en 
s'abstenant de prendre part aux consultations, modifier I'orientation de la politique 
brilannique et celle des evCnements mondiaux. Aussi, Iorsque l'Angleterre entre en 
guerre. en 1914, Ic Canada se trouve-t-il. par Iejeu des lois. en guerre lui aussi. A force 
de refuser de s'engager, on se trouvait pris dans le plus grand engagement qui soit. II 
restait cependant au Canada une certaine liberté d'action quant a l'ampleur et aux 
modalitCs de sa participation a Ia guerre, questions qu'eurent a Ctudier le Gouvernement 
et Ic Parlement dans l'été de 1914. 

Les premieres années, Ia population canadienne flit a peu prés unanime dans sa 
volonté de participer a fond a La guerre: il ne fut pas méme question de Ia possibilité 
théorique de ne pas y participer. L'attitude générale, a cette époque, qui fut moms 
générale par Ia suite, consistait a demander que les ressources entières du pays fussent 
lancées dans Ia lutte contre La domination allemande: c'est d'ailleurs cc qui fut fait, 
méme lorsque des voix minoritaires commencCrent a protester contre I'ampleur de 
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I'opérat ion. Saul en ce qui concerne les productions vivrières, de nombreuses ressources 
du pays restaient a mcttre en valeur. II y avait queiques industries, mais lexpërience 
dans Ia fabrication des armements se limitait aux armes portatives. Uarmée de carrière 
comptait environ 3,000 hommes, et Ia milice, en croissance depuis deux ou trois ans, 
en réunissait presque 60,000. La Marine, avec ses deux croiseurs inactifs, était empchëe 
de faire quoi que ce fUt. 
L'effort de guerre—Dans Ia Premiere Guerre mondiale, comme dans Ia Seconde, 
I'effort canadien fut menC et soutenu sur une grande échelle. Au debut du mois d'aoCit 
1914, le croiseur Rainbow, avec Ia moitié seulement de l'equipage voulu et sans avoir 
d'obus it charge puissante, prit Ia mer et partit a La recherche des formidables croiseurs 
allemands qui menacaient le littoral du Pacifique. Par bonheur, ii ne put les trouver et 
ne fut pas envoyC par le fond. Le Canada fit l'acquisition de deux sous-marins de 
construction rCcente, auxquels vinrent s'ajouter de nonibreux petits bâtiments. Beau-
coup de ces derniers firent La chasse aux sous-marins dans l'Atlantique. Les effectifs de 
Ia Marine finirent par être de l'ordre de 10,000. 11 n'y eut pas d'aviation canadienne 
proprement dite, mais environ 22,000 Canadiens servirent dans les forces aériennes 
britanniques oà plusieurs Se distinguèrent comme pilotes de combat. La plus grande 
participation du Canada a Ia guerre consista surtout dans l'envoi de forces d'infanterie. 
Sur 619,636 hommes en service actif, 424,148 passèrent l'océan. En outre, 3,079 
Canadiens s'enrôlèrent en Grande-Bretagne. Le premier contingent prit Ia mer en 
octobre 1914. Une des grandes batailles dCfensives auxquelies prirent part les Canadiens 
fut Ia deuxième bataille d'Ypres, oi les gaz de combat firent leur premiere apparition. 
Les Canadiens se firent aussi un nom comme troupes de choc dans les actions offensives. 
En général, on reconnaissait que leurs operations avaient été préparées avec soin et 
exécutCes vigoureusement. 

Les réussites ne furent pas moms remarquables dans La production des ailments et 
des munitions et dans l'organisation financière qui les rendit possibles. La recession 
économique de 1913-1914 fit place a I'activité du temps de guerre. Ala fin des hostilitCs, 
l'étendue des emblavures, dans les provinces des Prairies, dépassait celle de 1913 de 
pres de 80 p.  100, tandis que les exportations d'autres denrées alimentaires s'accrois-
saient rapidement. La production des munitions stimula de méme I'industrie cana-
dienne, qui avait connu des difficultés a Ia veille de La guerre. Le tiers de Ia capacité 
industrielle fut converti aux fabrications de guerre. 

I.es finances du pays s'adaptèrent aussi d'une facon remarquable. Privé de Ia pos-
sibilité d'emprunter it Londres et a New York, le gouvernenlent canadien recourut aux 
impôts, et notamment, pour Ia premiere fois, a l'impot fCdéral sur le revenu, ainsi 
qu'aux emprunts auprès de Ia population. Les premiers effets du rapide développement 
économique et des transformations de La situation financière furent assez divers. D'une 
part, l'économie, plus diversifiée, devint davantage autarcique. D'autre part, sur le 
plan social, ii y eut de durs contrecoups. L'essor économique permit a quelques-uns de 
s'enrichir et le nombre des emplois s'accrüt, mais Ia hausse des prix frappa les habitants 
a revenus modestes tant des villes que des campagnes. Le mécontentement et les 
pressions contre le régime établi se traduisirent par Ia gréve de Winnipeg en 1919, et 
par Ia naissance de nouveaux partis politiques destinés a représenter les intéréts des 
cultivateurs et des ouvriers. 

I.'effort militaire intense, réalisation remarquable en soi, eut des rCsultats indirects, 
bons et mauvais. C'est ainsi qu'il suscita une fierté légitime et donna un nouveau sens 
au nationalisme canadien. Grace a iui, le Canada fut en droit de réclamer une plus 
grande place au sein de la communauté internationale. L'expérience de Ia guerre 
modifia fort peu Ia politique militaire canadienne mais elle établit une tradition militaire 
et créa un groupe d'officiers expérimentés dont Ia valeur se manifesta entre les deux 
guerres et surtout au cours de Ia Seconde Guerre mondiale. D'autre part, une profonde 
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divergence Sc fit jour entre Ic Québec et les autres provinces pendant Ia deuxième 
année de Ia guerre Ct elle prit les proportions d'une crise Iorsqu'on imposa le service 
militaire obligatoire en 1917. 

Au debut de Ia guerre. Ic Québec appuya totalement Ia cause de Ia France et de 
I'Angkterre et les nationalistes qui s'étaient opposes a Ia participation du Canada a Ia 
guerre du Transvaal manifestérent a peine une lCgére opposition; mais bientôt, I'on 
se demanda si le Canada devait fournir autant de soldats que Ic gouvernement se le 
proposait. La guerre réclamait de plus en plus de troupes et Iopinion canadienne se 
divisait davantage, de sorte que, mCme avant Ia conscription, un élément important de 
Ia population s'opposait a une participation accrue. 

La conscription provoqua de sérieuses émeutes au Quebec, et une amére lutte 
verbale portant sur les écoles ontariennes mit aux prises les Canadiens de langue 
francaisc et ceux de langue anglaise. La guerre brisa flnalement cette unite qui avait 
été Si remarquable. 11 est maintenant évident—quelques personnes le savaient bien 
alors—qu'on accorda trop peu d'attention a I'enjeu important que le Canada avait 
dans cette guerre; a Ia vérité, on aurait dO juger Ia participation canadienne en fonction 
de IintCrCt propre du pays au lieu de Ia considérer comme une aide a Ia Grande-
Bretagne ct a Ia France. 

Du point de vuc politique, Ia guerre cut pour résultat, entre autres, d'arnener le 
gouvernement it prendre, avec l'autorisation parlemcntaire, de plus en plus de pouvoirs 
sur les citoyens dans Ic domaine de droits que les provinces lui disputèrent parfois, 
et sur I'économic. Quant au différcnd sur Ia conscription, celle-ci cut pour effet de 
modifier Ia structure des partis politiques. De I'avis du gouvernement conservateur, 
Ia conscription devait reposer sur les épaules d'un gouvernement de coalition; mais, 
aprés avoir formé une coalition et cherchC a obtenir I'appui des électeurs, le gouverne-
ment n'obtint que trois sieges au Québec et n'en perdit que 20 ailteurs au profit de 
I'opposition libérale. Cette situation cut malheureusement pour effet pratique de créer, 
pour quelque temps, des partis canadiens-francais et canadiens-anglais. 

Lorsque Ia participation militaire et économique du Canada dépassa toutes les 
proportions prCvues, il devint manifeste que Ic fait de ne pas avoir établi des insti-
tutions impériales ou encore des relations intra-impériales organisécs laissa un vide 
que Ic gouvernement canadien ne prisait guère. Borden avait Iongtemps pane, en 
termes gCnéraux, du rapport nécessaire entre les affaires extCnieures et Ia guerre. Son 
mécontentement croissant a I'égard dc ceux qui traitaient d'autoniates fantochesa 
les ministres canadiens, et a propos de Ia conduite de Ia guerre par les Britanniques, 
trouva volontiers audience auprCs de Lloyd George. Ic Cabinet de guerre imperial 
aurait difficilement Pu Ctre qualifiC d'invention canadienne mais, avec Ia nomination 
d'un officier canadien au poste de commandant du Corps canadien et Ia presence a 
Londres d'un ministre des forces armCes d'outre-mer, on parvint a canadianisera le 
Corps lul-méme et a faire entendre unc voix canadienne au sein de Ia haute direction 
et de Ia stratCgie. Le gouvernement canadien Ctait déterminé a participer au règlement 
pacilique d'une guerre ou Ic pays avait joué un rOle valable. Cette gucrre Clait un 
problCme entiCrement pratique, d'une durée Iimitée; et Ia raison pour laquelle Ic Canada 
voulut participer a sa conduite ne tenait pas de Ia théorie mais de sa volontC d'agir. 

Con férence de paix 
D'autre part, Ics dCmarches prCcCdant Ia Conference de paix étaient mixtes. Les minis-
tres canadiens qui y participérent furent impressionnés par Ia gravité des problCmcs 
soulevés, mais Ic Parlement et Ia Presse attachaient surtout de l'intérCt au statuta 
plutôt qu'à Ia tentative de résoudre, pour I'avenir, une série de problémes internationaux 
complexes. Le Canada Ctait reprCsenté de deux facons a Ia Conference de paix de 
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Paris. soit, d'unc part, en tant que nienibre tie Ia délégation dc l'Empire britannique, 
cc qui lui donnait accés au cercie des initiés et, d'autre part, en tant que petite puissance, 
ce qui voulait dire qu'on lui reconnaissait tout au plus un statut international. Ce 
grand réaliste que fut Clemenceau accordait généralement peu d'attcntion aux petites 
nations, mais ii avait un faible pour les Dominions a cause de leur puissance de 
combat, ce qui illustre bien Ic principe fonctionnel. 

Les débats de Ia Chambre des communes sur les traités de paix étaient emphatiques 
et enibrouillés. Personne n'aurait pu deviner, a les écouter, que plus de 600,000 
Canadiens s'étaient battus pour l'avèncment d'un monde meilleur. Et. au cours des 
débats, on ne posa pratiquernent qu'une seule question au sujet des declarations des 
ministres sur les travaux de Ia Conference: on voulait savoir si Ic rCglcrncnt avait 
rehaussé le statut international du Canada. 

La politiqueapresl9l9 
Après Ia fIn des hostilitCs et Ia signature des traites de paix, les Canadiens Ctaient en 
mesure d'Cvaluer leurs intéréts et leurs engagements et d'élaborer une politiquc cx-
térieure. Bien entendu, ii ne pouvait y avoir de rCponse simple et immediate, mais 
on peut quand même discerner les grandes lignes de Ia politique adoptCe, a partir 
surtout des reactions a des situations particulières. Mais jetons d'abord un coup 
d'il sur l'aspect gCnéral du pays. 

L'atrnosphêre de 1919 et des annécs suivantes Ctait marquee par l'assurancc qu'on 
avait gagné une guerre decisive. 11 seniblait raisonnable alors d'envisager une ère de 
paix d'oCi serait exclue toute menace d'agression, d'espérer l'avènement d'un monde oü 
regnerait Ia democratic, d'un monde qui favoriserait les échanges internationaux et 
réduirait a leur minimum les prCparatifs militaires. Les Canadiens avaient prouvé 
qu'ils étaient préts a se battre Iorsqu'ils Ic croyaient nécessaire, mais us avaient beau-
coup a faire chez eux pour développer leur pays et faire face aux fardeaux financiers 
imposes directement ou indirectement par Ia guerre. Loin de chercher a Ctendre son 
territoire, le Canada était absorbé a peupler et a amCnager ses vastes étendues. 

Géographiquement, Ic Canada est un pays nord-américain. et , comme tel, on le 
considCrait relativement a l'abri des complications et des dangers des rivalites euro-
péennes (Ia guerre de 1914 étant probablement une exception), et il est voisin des Etats-
Unis qui l'inuluencent tie diverses facons. 

Malgré les frictions du passé et Ia tendance des Canadiens a se montrer hypersen-
sibles a toute prCtendue pression antéricaine, les deux peuples avaient beaucoup de 
choses en commun. méme si Ic Canada était plus conscient de son voisin que ce 
dernier ne l'était du Canada. L'entrecroisemen( des populations, des conditions sociales 
semblables et des affiliations syndicales était doniinC par un commerce de plus en 
plus intense. La politique extérieure du Canada Ctait loin d'être une imitation servile 
de celle des Etats-Unis et, en fait, s'en Cloignait beaucoup au cours de ces annCes-là, 
rnais on tenait toujours A faire en sorte qu'iI n'existe pas de divergence profonde entre 
les politiques britannique et américaine. L'AmCrique latine avait alors peu d'infiucnce 
au Canada, encore nioins que les Antilles britanniques que les hommes d'affaires des 
provinces Maritimes connaissaient bien. 

En dehors de l'Amérique, les relations se Iimitaient surtout a Ia G rande- Bretagne, 
mere patrie de Ia majorité des Canadiens, l'un des principaux associCs, et lien entre 
Ic Canada et I'etranger. L'cnsemble des structures impCriales était sujet a revision, 
ainsi qu'on en était convenu au cours de Ia gijerre. Quant aux affaires Ctrangères, Ia 
Conference tie guerre impCriale de 1917 avait dCcidC que tout rajustement <C. . . devait 
reconnaitre Ic droit des Doininions et tie l'Inde a faire entendre leur voix en matiêre 
de politique et de relations étrangères, et devait prévoir des arrangements valables 

446 	 CANADA 1867-1 967 



qui permettraient de poursuivre des consultations sur tous les sujets irnportants et 
d'un intérét commun pour l'Empire et d'entreprcndre toute action concertée necessaire, 
fondéc sur ces consultations. selon les decisions des divers gouvernementsa. Cette 
resolution Ctablissait un principe génCral, mais laissait Ia porte ouverte a d'autres 
choix. Borden et Smuts en furent les principaux rCdacteurs. 

Quant a Ia France, l'autre mere patrie, l'attitude des Canadiens était plus complexe. 
Au debut de Ia guerre, les Canadiens francais ont mis l'accent sur Ia cause commune 
qu'ils partagealent avec leur pays d'origine, mais, au cours des ans. le sens de leur 
identitC est devenu plus culturel que politique. Ils Ctaicnt avant tout Canadiens et 
ressentaient peu de sympathic pour Ia sCcularisation et le rationalisme qul avaient 
cours dans Ia France contemporaine, et ne se sentaient pas obliges d'appuyer Ia 
politique étrangère de Ia France. Les Canadiens connaissaient assez bien l'Europe, 
d'autant plus que des centaines de milliers d'entre eux s'y étaient battus et y avaient 
laissé des morts. Mais reste a savoir si cette connaissance gCnérale allait se traduire 
en termes de politique. Voilà done les domaines qui revCtaient un intérét primordial. 

La Société des Nations—Mentionnons aussi Ia question de Ia politique canadienne au 
sein de Ia Societe des Nations. Le but de cette SociétC, tel que l'avaient détini ceux qui 
avaient ClaborC et souscrit a son pacte, était de mettre de l'ordre dans les relations 
internationales, conihiant ainsi un vide marqué dans Ic monde de I'avant-guerre. Alors 
que Ia SociCtC faisait l'objet de nombreuses discussions et recevait un appul general au 
Canada, Ia délégation a Ia Conference de paix avait essayé de limiter les engagements 
des membres Ct particuliCrenient des pctites puissances. On soulevait notamment une 
objection contre l'article X ainsi rédigC: 

ccLes membres dc Ia Societe s'engagcnt a respecter Ct a preserver dc toute agression 
cxtCrieurc l'integritC territorialc et Iindépendance politique actuelic de tous les membres 
de Ia SociCte. Fri cas d'agression, ou de menace ou de danger d'agrcssion, le Conseil dcvra 
decider des moyena a prendre pour remplir cette obIigation. 

Cet article, avec l'article XVI qui prévoyait des sanctions, formulait surtout les 
principes de la securité collective. Les objections que Ic Canada éleva contre l'article X 
étaient nonibreuses, mais dIes visaient essentiellement Ia garantie universelle du 
slatu quo par une petite puissance. On tenta en vain de faire supprimer ou modifier 
l'article. Bien entendu, Ic Canada approuvait plusieurs autres aspects de Ia SociCtC des 
Nations, tout comme l'Organisation internationale du Travail, mais l'objectif premier de 
Ia SociCté, c'était d'essayer de remplacer ce qu'on avait qualiflé ud'anarchie inter-
nationale>> par de solides barrières contre Ia guerre, comme mode de règlement des 
diffCrends internationaux. 

L'importance de l'effort canadien fourni au cours de Ia guerre avait depassé non 
seulement le statut du Canada au sein de l'Empire et dans le monde,—et cela Ctait sujet 
a rectification,—mais aussi La connaissance et l'expérience des affaires internationales 
que possédait le gouvernement. Entre 1920 et 1939, on eut bien souvent l'occasion de 
remédier a ceue situation. Durant Ia premiere periode d'après-guerre, Ia politique 
étrangère du Canada s'inscrivait dans le cadre de Ia politique impériale, pratique 
inconnue avant Ia guerre,—même si l'on en rCvait,—et provenant en réalitC de l'ex-
périence du Cabinet de guerre imperial. A toutes fins pratiques, cc fut cet organisme 
qui se rendit a Paris, a titre de dClégation de l'Enipire britannique auprès de Ia Con-
férence de paix: et, au cours de son existence, il s'occupa, en deux périodes, des 
problCmes de I'FxtrCme-Orient. 
Traité anglo-japonais--La question du renouvellement du Traité anglo-japonais devait 
se poser Iors de Ia Conference des premiers ministres de 1921. Avant Ia Conference. Ic 
premier ministre du Canada, M. Arthur Meighen, fit savoir par telégramme a Lloyd 
George qu'à son avis I'alliance ne devait pas Ctre renouvelée et que les problèmes de 
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l'Extrême-Orient devaient être traités a une conference réunissant l'Empire britannique, 
les Etats-tinis, Ia Chine et Ic Japon. II continua a Londres de defendre avec force l'idée 
du non-renouvellement, contrairement aux points de vue de Ia Grande-Bretagne, de 
I'Australie et de la Nouvelle-Zélande, que préoccupait Ia sécurité dans le Pacifique. 

L'attitude canadienne semble avoir été dictée par le fait que les Etats-Unis étaient 
hostiles au Traité, et rien ne porte a croire que le gouvernement ait fait une étude de Ia 
question de l'Extrême-Orient a proprernent parler. Aprés de vives discussions a 
Londres, on aboutit au compromis suivant: ii y aurait une conference des puissances, 
mais l'abrogation du Traité serait subordonnée au succès de cette reunion. La decision 
prise, les hommes d'Etat impériaux partirent en delegation pour Washington oü devait 
avoir lieu une conference internationale. La conference a eu d'heureux résultats en cc 
sens que divers traités et accords ont eté signés. A-t-elle vraiment permis de stabiliser 
Ia situation en Extreme-Orient davantage que ne l'aurait fait une alliance? C'est là 
pure conjecture. Elle a répondu aux weux du Canada en ce sens que I'ancien Traité se 
trouvait résilié; et le fait que les premiers ministres aient constituC une délégation 
semblait satisfaire sir Robert Borden, membre canadien de Ia delegation. 

['application d'une politique impériale de cooperation avait ete jusque-Ià fructueuse, 
mais elle s'était exercée dans des cas qui présentaient certains traits communs: les 
problèmes a résoudre étaient d'un intérét general pour l'Ernpire et us n'étaient pas 
urgents et pouvaient donc être discutés personnellement a l'avance. En dehors de ces 
conditions, Ia politique impériale était beaucoup moms pratique, d'autant plus qu'a 
leur reunion de 1921 les premiers ministres, tout en rendant hornmage en paroles au 
principe de Ia consultation, avaient fait peu pour assurer I'efficacité, voire méme Ia 
simple misc en ceuvre de cc processus. 

Tchanak—Ce défaut est apparu tragiquement au Moyen-Orient en 1922. Lorsque 
le gouvernement canadien, avec d'autres membres de I'Empire et avec d'autres nations, 
a été invite a appuyer Ia politique britannique dans Ia situation qui se présentait a 
Tchanak, il n'y avait eu aucune consultation préalable: et pour empirer les choses, Ia 
communication britannique, déjà assez précipitée, a etC retardée a Ottawa. Ce cas 
particulier, qui a surgi dans Ic cadre d'un traité auquel le Canada était partie, a fourni 
une indication des domaines et questions oü Ic Canada était prêt a assumer des respon-
sabilitCs. La crise s'étant graduellement Cteinte, on ne peut arriver a une conclusion 
definitive sur Ia position canadienne, mais Ia repugnance évidente a l'égard d'une 
intervention et le refus de prendre une decision ferme prouvaient Ic caractCre limité des 
engagements canad lens. 

Les problèmes qui se sont poses relativement a Ia SociCtC des Nations étaient mieux 
dCfinis. Le Canada ayant fait savoir qu'il désapprouvait l'idCe d'un accord entrainant 
une action automatique en cas d'agression future, on pouvait prCdire que son gouverne-
ment ne souscrirait pas aux diverses propositions faites de 1922 a 1925 pour renforcer 
Ic système coltectif. Ce fut Ic cas a I'égard du Projet de traitC d'assistance mutuelle Ct du 
Protocole de Genêve pour Ic règlement pacifique des différends internationaux. Le 
Canada faisait objection aux ((dispositions rigides rCgissant l'application des sanctions 
Cconomiques et militaires pour toute guerre future)), reaction qui s'harrnonisait avec 
son attitude a l'egard de Particle X et avec Ia doctrine qui se développait alors au 
Canada et scion laquelle aucune decision importante de cc genre, Cmanant d'un 
organisme international, ne devait être appliquée sans l'approbation du Parlement. 

II convient de rernarquer que Ic Canada n'était pas Ic seul, loin de là, a rejeter les 
deux accords. Tous les gouvernements de l'Empire, entre autres, les ont repousses. 
Lorsque les Européens ont adoptC Ia notion de sécuritC régionale, ii semble que Ia 
Grande-Bretagne n'ait pas consultC les Dominions et il parait Cgalement evident que le 
gouvernement canadien n'a pas eté irritC de ne pas avoir part aux traitCs de Locamo. 
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Traité du tlétan—Dans l'intervalle, une evolution s'est esquissée tant au point de vue 
des méthodes que des dornaines de cooperation. En 1923, un plénipotentiaire canadien 
signait le Traité du flCtan avec les Etats-Unis, avec I'approbation du gouvernement 
britannique. La mCme année, une conference impériale fixait les règles génCrales de Ia 
négociation et de Ia signature des traites. Elle prévoyait que les pays de I'Empire pour-
raient, selon les circonstances, agir individuellement, en groupes, ou tous ensemble 
(c.-à-d. continuer une politique commune a l'Enipire). Dans le cas dune action 
individuelle, un contact devait Ctre maintenu avec les autres gouvernements de I'Empire 
si leurs intCrCts etaient en jeu. La Conference impCriale de 1926 retenait Ic principe de 
I'envoi d'une délégation représentant 1'Empire britannique comme moyen dc participer 
a des négociations; dans Ia pratique cette mCthode était presque tombée en désuétude. 

Au fur et a niesure que s'affirniait une politique nationale, un groupe de spécialistes 
devait s'organiscr pour I'Claboration de cette politique et la gestion des autres affaires 
de 1'Etat. Le ministère des Affaires extérieures s'est développé lentement et les progrès 
les plus visibles ont consisté en I'ouverture de nouvelles missions a l'étranger. AprCs Ia 
guerre, ii y avait seulement le haut-conimissaire a Londres et le commissaire general 
a Paris, mais en 1925 on a envoyé a Genève un agent consultatifa chargé dobserver les 
affaires de Ia SociCté des Nations et de conseiller les dClCgués aux conferences inter-
nationales. La representation diplomatique du Canada a I'etranger a commence de se 
développer avec Ia nomination en 1927 d'un ministre plénipotentiaire aux Etats-Unis, 
suivie au cours des deux annCes subséquentes de l'Ctablissenient de légations a Paris et 
a Tokyo. Ce n'Ctait peut-être qu'un modeste debut, mais Ic noyau d'un service extérieur 
canadien Se trouvait établi. 

La ((s6curit& dans les années 1930 
Avant 1930, Ia politique extCricure du Canada s'exerçait dans un monde relativement 
pacifique et prospêre. L'organisation de Ia defense contre l'agression Ctait influencée au 
Canada comme dans beaucoup d'autres pays par un sens d'irrCalité. La pensée dans cc 
domaine, comnie cc fut Ic cas bien souvent dans l'histoire, a été déformée plutôt 
qu'aidCe par Ic penchant humain pour Ia phrasCologie, Les pays qui, comme la France 
et Ia Pologne, avaient des raisons de craindre des violations du règlernent de 19 19-1920 
étaient appelés des consommateurs de sécuritéa, alors que d'autres cornme Ic Canada, 
se trouvant moms djrectenient visés, étaient décrits comme des (<producteurs de 
sécuritCa. Cette idCc plutôt extravagante devait se trouver tragiquement balayée en 
1939, mais die pouvait se comprendre dans le cadre de I'époque. Pour Ic Canada, les 
éléments importants du tableau étaient Ic terrain commun d'entente avec d'autres pays 
de l'Empire et l'isolationnisme des Etats-Unis. 

Entre 1930 et 1940, le monde est passé de l'après-guerre a Ia menace puis a Ia réalité 
d'hostilités qui pouvaient ou non rester Iocalisées. La transition a été caractérisée et 
influencéc par un effondrement presque général de Ia structure économique. Pour Ic 
Canada, cela signifiait une limitation désastreuse des marches étrangers qui avaient 
pour Iui une importance cruciale. La demande a fléchi brusquement, ainsi que les prix. 
En 1933, Ia moyenne des prix des exportations canadiennes s'élevait a 60 p. 100 du 
chiffre de 1929, et Ic prix de Ia principale denrée, le blé, était tombé a 45 p.  100. Le 
gouvernement conservateur qui est venu au pouvoir en 1930 a cherché a redresser le 
commerce par une hausse radicale des tarifs douaniers, puis au moyen d'accords 
bilatéraux de commerce préfCrentiel signés lors de Ia Conference économique imperiale 
de 1932. Bien que les conditions économiques se soient améliorées dans une certaine 
mesure au cours de Ia deuxième partie de Ia décennie, Ia depression ne s'est terminée 
qu'avec Ic déferlement des besoins nés d'une autre guerre. 

Aurait-on pu empecher Ia Seconde Guerre mondiale grace a un système rigide de 
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sécurité collective jouissant de I'appui d'un grand nombre d'Etats? On ne Ic saura 
jamais; ii est evident du moms que le processus de concessions et de compromis 
separés en face de l'agression a etC un Cchec dCsastreux. Entre 1920 Ct 1930, Ic Canada 
comme beaucoup d'autres Etats a fait obstacle aux efforts qui visaient a instaurer des 
mesures de protection: et, au cours de Ia dCcennie suivante, ii n'Ctait ni plus ni moms 
dispose a prcndre position que Ia plupart des pays en général. 
La Mandehourie—Une des premieres brèches au règlement de paix a été Ia saisie de 
Ia Mandchourie par Ic Japon en 1931-1932. Interrogé a ce sujet a Ia Chambre des 
communes, Ic premier ministre a allCguC une connaissance superficielle de Ia situation 
et a persisté dans son refus d'en dire plus; c'est seulement lorsque Ia Société des Nations 
a etC saisie d'une proposition de non-reconnaissance du Mandchoukouo que Ic gouver-
nenient a montré son jeu en votant de facon positive. Dans l'intervalle, a Ia Conference 
de Genève pour Ia reduction et Ia limitation des armements, Ic reprCsentant du Canada 
protestait contre les sanctions et contre l'idCe de faire de Ia SDN un ((Etat au-dessus 
des Etats)>. 
L'Ethiopie—Au commencement de I'automne de 1935, Ia question pressante était 
I'invasion de l'Ethiopie par I'Italie. Le premier membre canadien dun petit cornitC de 
I'Assemblée de Ia SDN, qui avait été constituC pour Ctudier Ia question, a demandé 
a Ia SociétC de faire preuve de fermetC et de montrer que Iorsqu'une infraction au Pacte 
avait eu lieu elle se proposait de s'occuper de l'agression de Ia manière appropriCe. Dc 
queue nianière s'agissait-il, aucune precision n'était donnCe, mais lorsque le dClégué 
supplCant, W. A. Riddell, a propose de son propre chef d'étendre Ia liste des sanctions 
au petrole et a d'autres articles essentiels, Ic gouvernenlent liberal qui avait accCdé au 
pouvoir a fait savoir que ce point de vue n'Ctait pas celui du gouvernerrient canadien. 

Le Canada avait appliqué les sanctions qui avaient etC adoptCes jusque-Ià, mais 
n'Ctait pas prêt a Se joindre a l'avant-garde. On pouvait certes comprendre que l'initia-
tive dans Ce domaine fQt laissCe aux grandes puissances qui auraient supporté Ic choc de 
toute attaque militaire Iancée en rCponse a des sanctions économiques paralysantes. 
Hitler a brisC les traités de Versailles et de Locarno en rCoccupant Ia Rhénanie en mars 
1936. Le Japon, I'Italie et l'Allemagne défiaient les pays qui cherchaient a preserver Ic 
stalu quo, et I'atmosphCre internationale Ctait tendue. 

Seconde Guerre mondiale 
Devant l'aggravation progressive de la situation, Ic gouvernement a maintenu son 
point de vue que les sanctions automatiques Ctaient inacceptables et que Ic Parlement 
devait decider de Ia ligne de conduite a adopter dans certaines circonstances. Cette 
attitude ne doit pas être considCrée cependant comme entièrement negative; Mackenzie 
King a en effet fait savoir au Parlement, comne il a d'ailleurs averti Hitler, que les 
Canadiens ne resteraicnt pas passifs si l'Angleterre Ctait attaquCe. 

Des plans systématiques de réarmement ont commence d'être mis en ceuvre en 1937. 
Une attention particulière a etC accordée a l'Aviation et (dans une moindre mesure) a 
Ia Marine qui avalent Cté toutes les deux tristement negligées. On a accru Ia capacitC de 
production a I'égard des munitions et des aCronefs. Bien que Ic programme dans 
l'ensemble filt de modeste envergure, Ic Canada était beaucoup plus prêt au point de 
vue militaire que cc n'était Ic cas 25 ans auparavant. 
Declaration de guerre—En 1939, Ic Canada déclarait Ia guerre avec Ic consentement de 
Ia Chambre (sans division) et avec l'approbation unanime dii SCnat. Son Gouvernement 
et son Parlement avaient eu les occasions qui Se présentaient pour une petite puissance 
d'influencer Ia marche des événements; il décidait maintenant, en tant qu'Etat souve-
rain, de reprendre les armes pour Ia cause de Ia liberté qui constituait pour Iui une 
croyance fondamentale. 
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quc dans Ia Premiere, mais ctait nCcessairemcnt d'une maniCre qui correspondait aux 
exigences nouvelles dc l'art militaire. Les préparatifs déjà effectués offraient heureuse-
ment une base. mëme Si cette base n'était pas tout a fait satisfaisante. Les effectifs de 
l'arniée outre-mer étaient légèrement plus faibles qu'en 1914 et les circonstances ne lul 
permettaient pas dintervenir au front des le debut de Ia guerre. La Marine, par contre, 
avait un personnel dix fois plus important qu'au cours de Ia Premiere Guerre mondiale 
et ses navires lui ont permis de jouer un role de premier plan dans Ia bataille de 
lAtIantique. L'Aviation royale du Canada exerçait un role nouveau dans Ia guerre et 
avait heureusement obtenu Ia priorité dans les préparatifs de l'avant-guerre. Ses 
ctTeciifs étaient de 249,624 hommes, dont 95,166 servaient outre-nier. Les Canadiens 
ont participé aux bombardements de Ia R.A.F. au cours desquels près de 10,000 horn-
mes ont perdu Ia vie. Dans Ic cadre du Programme d'entrainement aCrien du Common-
wealth, 131,583 hommes d'environ 14 pays ont effectué un stage au Canada. 

L'adaptation a Ia guerre sur Ic plan économique a été aussi efficace que dans le 
domaine militaire. Le gouvernement a assunié rapidernent un contrOle Ctendu sur Ia 
n'ionnaie, les prix et Ia production par linterrncdiaire de l'impOt, de Ia Commission de 
controle du change, de Ia Commission des prix et du commerce en temps de guerre, et 
du rninistère des Munitions et des Approvisionnenients. Les industries de Ia guerre ont 
surgi de presquc rien, encourageant une industrialisation génerale et une diversification 
Lie l'Cconomie, Des 1943, les produits fabriquCs reprCsentaient plus de Ia moitié de Ia 
valeur nette de Ia production canadienne. Le chOrnage et l'excédent de capacité des 
annCes de Ia crise commencaient déjà a Ctre résorbés en 1940, et on constatait en 1944 
une augmentation de l'emploi de près de 60 p.  100. En dépit de cette activité croissante, 
Ic coOt de Ia vie na augnientC que de 20 p.  100 pendant Ia guerre. La Seconde (luerre 
inondiale, comme Ia Premiere, a grandement accCléré le processus dévolution de 
l'économie canadienne qui, Iimitée au debut a Ia production d'un certain nombre de 
denrées, a acquis graduellernent un caractère diversiflé. 

Statut d'après-guerre 
La participation économique et militaire du Canada a Ia guerre sest excrcCe durant 
une certaine période dans le cadre de Ia lutte que Ic Commonwealth menait seul 
contre I'avance allemande, lorsque l'Europe occidentale se trouvait submergCc par 
l'invasion. que I'Union soviCtique était encore alliée avec l'Alleniagne dans Ia recherche 
d'un butin et que les tats-Unis pratiquaient Ia neutralité. MCme sans rechercher Ia 
grandeur pour elle-méme, it fallait reconnaitre Ia nCcessitC d'une certaine Cgalisation 
critre Ic rOle important quejouait Ic Canada et sa place dans les conseils internationaux. 

Lorsque l'Union soviétique a été poussée a Ia guerre par l'Alleniagne en juin 1941 
et les Etats-Unis par Ic Japon en décenibre, les grandes puissances ont dc nouveau 
dominé l'alliance et Ia position canadienne est dcvenue relativement moms importante. 
Au cours de Ia Premiere Guerre mondiale, le gouvernernent canadien avait recherché 
et trouvé sa place dans IéIaboration de Ia politique impériale pendant Ia Seconde 
Guerre mondiale, en tant que gouverncmcnt d'un Etat souverain, it devait trouvera 
place dans une association avec de grandes puissances étrangères. C'est dans ces cir-
constances qu'a etC Claborée Ia formule qui, estimait-on a Ottawa, définirait Ia position 
du Canada dans l'alliance du temps de guerre ou au sein de Ia collectivité qui émer-
gerait après I'Ctablissenient de Ia paix. Elle a etC appliquCe particuliêrenient a l'égard 
de I'Organisation des Nations Unies, successeur de Ia SociCté des Nations. 

La doctrine, telle qu'exposCe en 1943 et en 1944, niait Ia validité d'une simple 
division entre grandes et petites puissances. On devait reconnaitre I'existence de 
cmoyennes puissances>, qui fournissaient déjà des contributions importantes pour Ia 
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guerre Ct qui pouvaient également contribuer au maintien de Ia paix. Le Canada ne 
demandait pas de se classer en téte parmi les grandes puissances; it souhaitait plutôt 
que sa voix soil entendue en proportion du rOle qu'il avail exercé durant les hostilités 
Ct qu'il s'attendait a jouer au cours de l'après-guerre.. 

La doctrine canadienne n'a Pu We appliquëe avec une precision mathérnatique 
tant a l'Cgard des principaux organismes allies que des procedures relatives aux 
traités de paix ou du caractére des organisations de l'après-guerre. Le gouvernement 
canadien s'est montrC mécontent des arrangements qui ont été faits pour Ia conclusion 
de traités avec les pays ennemis d'Europe. La conference de Paris de 1946 a Cté con-
voquée afin de permettre aux Etats moms puissants d'exprimcr leurs vues sur les 
projets de traité rCdigés par les grandes puissances, ce qui constitue un recul par 
rapport aux arrangements de 1919. En 1947, le gouvernement a etC invite a faire 
connaitre par écrit son opinion sur le réglement envisage avec l'Allemagne et l'Autriche. 
A cette occasion, it a protesté de nouveau contre l'impossibilité d'effectuer des dis-
cussions a cet Cgard. 

La Conference de San Francisco pour la redaction de Ia Charte des Nations Unies 
ne s'est rCunie qu'aprCs que les grandes puissances eurent établi un plan lors des entre-
tiens de Dumbarton Oaks. Le Canada, avec les autres moyennes puissances, a joué un 
rOle assez actif dans les travaux de San Francisco, mais le document qui a résulté de la 
Conference confCrait encore un rOle de premier plan aux grandes puissances. Une 
distinction analogue a été faite pour l'Organisation du TraitC de I'Atlantique Nord. 

On ne doit pas conclure a une victoire ou a une défaite pour le Canada dans I'ap-
plication d'une forrnule qui avait paru raisonnable au milieu de l'effort de guerre. Un 
plan de ce genre ne pouvait pas We précis, et it Ctait impossible de dire si les grandes 
puissances le trouveraient entièrement appropriC. En outre, l'évolution de l'organisa-
tion internationale et des rapports entre Etats devait subir des modifications mat-
tendues, tout en fournissant l'occasion d'une intervention utile et parfois très efficace 
de Ia part d'un pays qui était prét a assumer certaines responsabilites pour Ia paix 
et le bien-être mondial. 

Les effets de Ia guerre se sont particulièrement manifestCs dans Ia nouvelle orienta-
tion de Ia politique étrangCre canadienne. Ce changement toutefois peut We exagére 
ou mal compris si on oublie que l'attitude des Allies était entièrement différente de 
celle de 1918 et si l'on perd de vue certains événements défavorables qul n'avaient 
pas eu leur pendant au cours des douze annCes qui ont suivi Ia Premiere Guerre 
mondiale. Le point de depart de Ia pensCe des organisateurs aprés Ia guerre était le 
mérne: Ia nécessité d'établir une organisation internationale dont Ic but principal 
serait de maintenir Ia paix au moyen d'une action collective. Mais au cours des annCes 
1940, it n'y avait pas l'assurance d'une paix future qui, après Ia Premiere Guerre 
mondiale, avait empeciié une reconnaissance veritable du besoin de sécurité. L'im-
pression dominante était celle de soulagement du fait que des hostilités destructives 
avaient cessé, mais la paix ne prenait pas des traits définitifs et on avait conscience de 
Ia nécessité de ramener un monde malade au bien-étre politique et économique. Alors 
qu'en 1920 les partenaires du Canada au sein du Commonwealth avaient témoigné a 
divers degrés leur repugnance a prendre des engagements, et que les Etats-Unis 
s'Ctaient retires dans un isolationnisme glacial, tous les pays amis acceptaient main-
tenant le principe qu'il fallait payer le prix si l'on voulait Ia paix et l'ordre. 

C'est avec ces fails I'esprit et en ayant conscience de Ia force et de l'expérience 
acquises par Ic Canada qu'il convient d'examiner la politique modifiée. Entre les deux 
guerres, l'activité du Canada dans les affaires internationales a été restreinte par deux 
facteurs: le caractère limité de Ia zone géographique d'action possible, et une prudence 
a l'égard des engagements concernartt une action future. Ces deux éléments n'ont pas 
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etC entièrement rejetés par le Canada (ou certes par bien d'autres pays). mais Ia diffC-
rence est telle qu'on peut parler d'une nouvelle poiltique. 

Sans se considérer a tort comme une grande puissance, Ic Canada était prêt a 
assumer des responsabilitCs a l'égard des prob]èmes internationaux darts Ia plupart 
des regions du monde, et ses porte-parole (sans protestation du l5arlement on du 
public) ont mis en lumiCre les obligations étendues qu'cntrainait une acccptation corn-
plète de l'esprit et de Ia Iettre de Ia Charte des Nations Unies. La politique Ctrangère 
reprCsentant plus que de bonnes intentions, ii était nCcessaire d'amCnager au cours de 
l'aprCs-guerre Ia structure civile et inilitaire dont on avait besoin pour Ia mise en 

uvre de cette politique. 
Plusieurs rninistères, comme les Finances, l'Agriculturc, les PCcheries et Ic Commerce, 

s'Ctaient toujours intéressCs a certains aspects des affaires extCrieures et ont Cvidemrnent 
continue de Ic faire. Vu que Ia présente étude porte sur les grandes lignes de Ia poli-
tique canadienne, ii sera suffisant d'ajouter quciques mots sur Ia position, aprCs Ia 
guerre, des deux nlinistCres les plus actifs durant celle-ci, ceux de Ia Defense nationale 
et des Affaires extérieures. Bien que ses responsabilités Ics plus lourdes se soient 
exercCes durant les hostilitCs, Ic nhinistCre de Ia Defense nationale a assume par Ia 
suite d'importantes fonctions pour Ic maintien ou Ia restauration de Ia paix, ainsi 
que pour Ia defense dii pays. 

Integration des Armes 

Deux principaux changernents sont a noter. L'aprCs-guerre imrnCdiat a vu Ia creation 
d'un Conseil de recherches pour Ia defense, qui constituait de fait une quatriCme arme 
chargCe de Ia coordination de Ia recherche et de Ia misc au point pour Ic conipte de 
I'Armée, de Ia Marine et de l'Aviation. Quelques annCcs plus tard. un plan d'intCgra-
tion gCnCraic a commence d'être organisé. Le principe adopté Ctait de placer les Forces 
armées sous Ic conmiandement d'un seul chef d'etat major et d'un seul Ctat major pour 
Ia defense a qui incomberait Ic contrôle de Ia planification et des operations; on aurait 
ainsi non seulernent une force plus puissante, mais on rCaliserait d'iniportantes écono-
mics susceptibles de financer l'achat de gros materiel. L'après-guerrc a egalement vu 
un dCveloppement sans prCcCdent au cours des autres pCriodes de paix, en cc qui 
concerne l'effectif des armes et l'Cquipement dont dies disposent. 

454 	 CANADA 1867-1967 



p.ccposI OFrI(E 

Avant l'ouverture des hostilités en 1939, l'effectif normal des trois armes était 
d'environ 8,000 hommes et officiers. En 1954 (aprés les événements de Corée), ii s'éle-
vait a 112,000. C'est grace au développement considerable de ses forces réguliCres que 
Ic Canada a pu accepter des responsabilités dans le maintien de Ia paix. 

Representation accrue 
Le ministére des Affaires extéricures qui a Ia responsabilité de Ia conduite gCnérale des 
relations du Canada avec d'autres pays a dO intensiller le développement de ses services 
durant et aprés Ia guerre. De par le recrutement régulier, Ic nombre des agents se 
trouvait multipliC par dix en 1951, et en 1964 cet effectif avait double. L'essor de Ia 
representation a I'etranger témoigne de facon encore plus apparente du role croissant 
jouC par le Canada dans les affaires mondiales. Cette evolution a commence en 1939 et 
1940 par l'envoi de hauts-commissaires dans des pays du Commonwealth: Australie, 
Nouvclle-ZClande, Irlande ci Afrique du Sud (et a Terre-Neuve en 1941), dCmarche que 
nécessitalent d'abord les besoins pratiques de Ia guerre. 

Lcs conditions du temps de guerre ont limité cette expansion générale, notamment en 
Europe, niais en 1945 il y avait déjà six représentants du Canada dans les pays du 
Commonwealth, sept en Europe, six en Amérique latine, un en Extreme-Orient et un 
aux Etats-Unis. En 1964, des représentants diplomatiques étaient accrCdités auprès de 
70 Elats Ctrangers; on comptait 17 hauts-commissaires et commissaires dans le Com-
monwealth, 8 missions auprès d'organisations internationales, 9 bureaux consulaires, 
et Ia mission n,ilitaire a Berlin. Le nombre d'agents affectCs a l'Ctranger était alors de 
273. 

II etait entiCrement dans I'intérêt du Canada (et dans I'intCrCt general, de I'avis des 
Canadiens) de participer a diverses organisations et entreprises qui Ctaient concues pour 
I'avCnemcnt proche d'un monde ordonné, pacifique et prospère 00 prévaudraient les 
notions de liberté civile et politique et de règne du droit. Le Canada a consacré a cette 
tâche géante Ia plus grande partie de ses efforts dans Ic domaine des affaires extérieures, 
mais cc n'était pas là son unique preoccupation; ii y avait également d'importantes 
questions bilatérales, notamment dans les dornaines économique et militaire. Les 
relations du Canada avec les autres pays se développaient sur le plan bilateral, comme 
en témoigne Ia liste, infiniment plus longue, des missions diplomatiques a l'etranger. 

11 serait supertlu de rappeler les nombreuses questions d'intCrét commun et les con-
sultations IrCquentes avec Ic gouvernernent britannique. L'importance que continuent 
d'attacher les Canadiens a leurs liens avec Ia Grande-Bretagne s'est reflCtCe dans les 
preoccupations causdes a beaucoup par une participation Cventuelle de Ia Grande-
Bretagne a Ia Comniunauté économique européenne, ces personnes envisageant non 

Le Bureau des pusscports du ministCrc des Affaires 
extéricures est bien occupé pendant Ia saison du 

tourisme. 
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seulement les consequences sur Ic plan commercial (s'agirait-il ou non d'une perte pour 
Ic Canada), mais aussi les effets d'une reorientation vers l'Europe et d'un éloignement 
vis-à-vis du Commonwealth. 

A lépoque irnpCriale et même dans Ics premiers temps du Commonwealth, les 
Canadiens avaient tendance a faire de celui-ci un synonyme de Ia Grande-Bretagne. A 
partir de Ia guerre, on a vu se développer une conscience de Ia réalité du Commonwealth 
en tant que famille de nations. En raison des événements qui ont eu leur aboutissement 
au cours de Ia guerre ou immédiatement après, le Commonwealth a pris un caractére 
nouveau. Entre les deux guerres, les hommes dEtat de Grande-Bretagne et des Domi-
nions avaient ClaborC un système de rapports entre les parties composantes qui était en 
harmonie avec Ia stature des anciennes colonies. II n'y avait pas de constitution ni 
d'obligation juridiques, mais surtout des intérëts communs. 

II a ete question pendant Ia guerre de rétablir le Cabinet imperial de guerre de Ia 
Premiere Guerre mondiale, mais Mackenzie King et Ia majorite des autres premiers 
ministres du Commonwealth s'opposaient a cette idée. Un grand nombre de colonies 
obtenant Ia souveraineté nationale, Ic Commonwealth a dü s'adapter a une situation 
nouvelle et contenir le nationalisme énergique d'une série de nouveaux Etats en Asie, 
en Afrique, aux Antilles et en MéditerranCe. 

Relations au sein du Commonwealth 
Le Commonwealth est demeuré I'une des pierres d'angle de Ia politique extCrieure du 
Canada. Sa position dans les ail'aires mondiales a pris toutefois un caractére different. 
Le Commonwealth n'était plus un petit groupe d'Etats qui avaient pour Ia plupart des 
intéréts et des politiques analogues, cétait une association caractérisée par Ia diversité, 
tant au point de vue des cultures que des politiques étrangères. Le fait méme que tous 
les continents, Ia plupart des races et une foule de points de vue se trouvaient repré-
sentés au sein de l'association donnait l'occasion de compenser l'action des forces 
centrifuges qui étaient si apparentes a travers Ic monde. II y avait longternps, it est vrai, 
que le Commonwealth avait agi comme unite dans les relations internationales, mais 
pour plus longtemps encore it avait etC un groupe d'Etats ayant des objectifs analogues. 
A partir de 1950, toutefois, seuls quelques membres étaient associés aux alliances alors 
que Ia majorité se trouvait non alignCe. Le principal forum pour les échanges de vues,-
Ia conference périodique des premiers ministres,—est devenu si vaste qu'il menaçait 
de constituer un instrument peu maniable; ces reunions ouvraient cependant aux 
Canadiens un important secteur de l'opinion mondiale. 

Relations avec les Etats-Unis 
Les relations avec les Etats-Unis ont également garde toute leur impoztance bien 
qu'elles alent pris de nouveaux tournants. Après Ia Seconde Guerre mondiale, it y 
avait, par contraste avec Ia Premiere, une importante mesure d'intérCt comniun a 
l'étranger. 11 y avait place pour des divergences, comme par exemple a l'égard de Cuba; 
mais dans le conflit Est-Ouest et dans Ic domaine de Ia defense continentale I'entente 
se manifestait entre les deux pays. D'importantes mesures étaient prises également sur 
Ic plan bilateral. Le projet d'amenagement en commun du Saint-laurent, qui a si 
longtemps fait l'objet de discussions, est finalernent devenu une rCalitC pratique en 1958 
en cc qui concerne Ia production d'électricité et en 1959 pour cc qui est de Ia Voie 
maritime. L'annCe 1964 a vu l'entrée en vigueur du Traité du Columbia, exemple 
caractéristique de l'utilisation commune de ressources hydrauliques. 

Certains aspects des relations économiques ont été source d'inquiétudes cornme de 
satisfaction. La balance commerciale s'est améliorée au cours des 15 années après Ia 

456 	 CANADA 1867-1967 



guerre, niais cerlairis sinquietalent ile Iiifli'OrtaflCe prise par les I \cstIs',eflleflts de 
capitaux anióricains et par leurs rsuItats. Personne na serteusenlent iiiis en doute la 
nécessité de capitaux importés, ou le fait que Ia niajeure partie des capitaux dolt venir 
des Etats-Unis; mais Ia part croissante des intéréts américains dans les sociétés et dans 
I'cxpioitation des ressources du Canada a fait renaitre Ia vielile crainte d'unc mainmise 
des Etats-Unis. 

Aide a I'étranger 

Dans Ic domaine écononlique international, lintérét pris par Ic Canada au commerce 
extérieur en tant qu'élénient indispensable pour le bien-étre du pays s'accordait avec 
les besoins des pays qui avalent souffert des hostilités et avec ceux des pays en vole de 
développement. Le Canada a joué un role dans l'Administration de secours et de 
redrcssemcnt des Nations Unies et a consenti des préts de reconstruction aux pays 
européens. Ii a participé des Ic debut a I'Accord gCnéral sur Ics tarifs douaniers et Ic 
commerce, a Ia Banque internationale pour Ia reconstruction et le développement, au 
Fonds monétaire international et a l'Association internationale de dCveloppement. 
Depuis 1951, Ic Canada met en muvre a une echelle croissante un programme diversille 
d'aide aux pays en voic de dCveloppement. 

Après des debuts modestes, I'aide extérieure canadienne est devenue, sous ses 
diverses formes, un aspect important du rOle joué par le pays dans les affaires niondiales. 
On jugera du dCveloppement de cc programme par Ic fait qu'en 1951 les premiers 
credits votes par Ic Parlement a cet etTet s'élevaient a $400.000, ators qu'en 1964, 226 
millions ont Cté octroycs a 63 pays. L'aide est acheminCe en partie par l'interrnCdiaire 
des institutions des Nations Unies et d'organisations multilatCrales comme Ic Plan de 
Colombo et les programmes du Commonwealth, mais méme sous les auspices des 
programmes collectifs, les relations avec les pays intCressés revétent surtout un carac-
tére bilateral. Des consultations permettent d'observer les priorités des pays en vole 
de développement, et des ententes efficaces assurent l'application des ressources 
respectives des pays associCs dans CCS entreprises. 

I Grace au Programme canadien de laide a 
l'etranger, un etudiant malais apprend Ia tech-
nologie chirniquc au Southern Alberta fn.c:j,u,e 

of Tec/roologi, de Calgary. 

ri 
s.  

'1 

I I  

Sous Ic régime du Plan de Colombo, un sapeur- 
pompier dc Singapour est vcnu étudicr Ia pos- 
sibilité d'appliqucr, dans son pays, les techni- 
ques qu'cmploie I'industrie canadienne pour Ia 

lutte contrc l'inccndie. 
V 
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I: cIissc de dactN lographic thins un cCnlre de 

lonin.ltion profcssionncllc lib:tnais de Siblin, 
construll i'.cc dcs fonds caiiadicns. 

I 	- 	i ii I 	 I rcdu Canada ei 
prcsenLc au Wr,.ctcur dc 

Inseigncment des Jivres offerts par 
I 0 verseas Institute of Canada. 

Lassistancc peut revëtir Ia forme dc subvcntions ou de préts a long terme sans 
intirét: elk a rcndu possible Ic développcment de lénergie (hydro-électrique et ther-
mique) et des moyens de transport, l'exploitation des ressources naturelles, l'essor de 
I'éducation et Ia fourniture de denrées alimentaires. Des Canadiens sont allés fournir 
des conseils et de I'aide a de nombreux pays dans les domaines les plus varies; en 1964 
par exemple, 550 Canadiens,—professeurs et conseillers,—ont travaillé a l'étranger 
dans Ic cadre des programmes d'aide. Ces liens avec l'extérieur ont été renforcés par 
a presence au Canada d'étudiants et de stagiaires d'autres pays dont le nombre 
s'élevait a 370 en 1956. En 1964, ii atteignait 1,820; sur ce total, 953 staglaires venaient 
du Sud et du Sud-Est asiatiques. 189 des Antilles et 358 de l'Afrique. 

Canada et les Nations Unies 
Les Nations Unics ont tenu une place importante dans Ia politique extérieure du 
Canada. L'Organisation, avec son système complexe de commissions, de conseils et 
dinstitutions spécialisCes, a couvert presque bus les domaines de I'activité humaine 
Ct a permis une action concertCe dans de nombreuses directions. Elle a donné aux 
petites et moyennes puissances les moyens d'exercer une influence par les idées et par 
tine diplomatie patiente, d'une manière qui n'avait aucun rapport avec le chiffre de 
leur population, leur richesse ou leur force niilitaire. 
Israël—Durant Ia premiere décennie des Nations Unies, surtout lorsque le nombre 
des membres était relativement peu élevé et que les négociations et les compromis 
étaient davantage de régle, les délégués du Canada, de méme que les représentants 
d'autres puissances moyennes, se sont acquis une reputation d'intermédiaires capables 
de jouer un role positif dans des questions controversCes. Rappelons par exemple 
I'apport des Canadiens aux négociations qui précédCrent Ia creation de l'Etat d'lsraël. 
Le Cachemire—Sans toutefois parvenir a un règlement définitif, le Canada, en 1949, 
joua aussi le role de médiateur entre 1'lnde Ct Ic Pakistan a propos du Cachemire, 
aprés que le Conseil de sécurité eut prié son président canadien de prendre cette 
initiative. A plusieurs reprises, le Canada intervint, soit ouvertement dans des com-
missions, soit officieusenient dans les conversations sans fin tenues dans les coulisses. 
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Lune de ses inler\cntions les plus fructucuses. et  probablement Ia plus célébre, fut le 
rölc quil joua dans Ia crise du Moyen-Orient en 1956-1957. Linitiative du Canada et 
l'empressenient avec Icquel ii accepta cette responsabilité, quand on les compare a Ia 
crise de 1922 dans Ia mérne partie du monde, ténloignent bien de l'évolution de Ia 
politiquc canadienne, et montrent que des occasions d'agir s'oifrent parlois aux 
puissances rnoennes. 
L'Egypte—A Ia fin d'octobre 1956. après Ia nationalisation du canal de Suez par 
I'Egypte, les forces britanniques et francaises déclenchèrent une action militaire contre 
l'Egypte, cc qui provoqua une session extraordinaire de l'Assemblée générale des 
Nations Unies. La delegation du ('anada s'abstint de voter sur une resolution qui, 
entre autres, exigeait un cessez-le-feu et le retrait des forces; Ia delegation s'cxpliqua 
en dCclarant que Ia resolution ne prCvoit pas de mesures visant a retablir Ia paix dans 
cette region. Le secrétaire d'Etat aux Affaires extCrieures suggCra alors Ia formation 
d'une force des Nations LJnies destinCe it prCvenir les hostilitCs pendant qu'on recher-
cherait un règlement politique. I)eux jours plus tard. unc resolution canadienne 
proposant Ia creation de cette force était adoptCe et, peu de temps aprés, Ia Force 
d'urgence des Nations Unies entraic en action. 
La ('orCc—Lors de Ia redaction de Ia (harte des Nations Unies, on avait incorporC 
au texte des dispositions prevoyant l'utilisation de Ia force militaire en cas de rupture 
de Ia paix; mais on n'a fait appel a Ia force qu'en une seule occasion et a cause de pr 

4 line pairouitic isoke dans Ic 
desert s'anime au cours d'une 
renconlrc aveC les Bcdouins Ct 

.r leurs chanieaux. Les soldais 
eanadiens font panic de Ia 
Force d'urgence des Nations 
Unics depuis de nombreuses 

annies. 
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Le premier rumistre et Jr rniilistrc des Affaires cxtcrieurcs re ri cscnRiit Ic ( 11 , aua a 
une conf&ence de 'OTAN dont le siege, d'abord situe a Paris, se trouve maintenant 

a Bruxefles. 

circonstances imprévues. Lorsque Ia Corëe du Nord attaqua Pa République de Corée, 
en juin 1950, le Conseil de sécurité dut recommander aux Etats membres de dépécher 
des troupes afin d'aider Ia République a rétablir Ia paix. Le gouvernement canadien 
répondit a cette demande en envoyant trois destroyers, un avion de transport de 
I'ARC et des éléments de brigade d'infanterie. Toutefois, ii était evident que Ia division 
entre PEst et I'Ouest empécherait les Nations Unies de faire bloc; d'autre part, Ia 
menace d'une agression de I'Union soviétique et de ses allies faisait naitre Ia nécessitC 
d'un dispositifde sécurité collective. Des 1946, le gouvernement canadien avait exprimé 
son inquietude de Ce qu'on n'eUt pas prévu de cooperation militaire au sein des Nations 
Unies; ii avait salué, par Ia suite, le Traité de Bruxelles comme un progrés qui méritait 
unotre entier appui>). 

L'OTAN 
Des porte-parole du gouvernement soulignèrent La nécessité d'une protection com-
mune contre une éventuelle agression communiste, et les Canadiens participèrent 
en 1948 aux discussions de Washington sur un projet d'accord de sécurité régionale. 
Le Traité de l'Atlantique Nord, signé en avril 1949, fut I'aboutissement de ces 
discussions et devint l'un des fondements de Ia politique Ctrangère du Canada. C'était 
là un retour au concept de Ia sécurité régionale qui avait vu le jour dans les années 
1920. Le Canada participa a l'alliance et a son organisation, et ii fournit des forces 
armées comprenant une division aérienne, des éléments de brigade d'infanterie et des 
forces navales tenues en disponibilitC. 

La politique étrangére du Canada avait pris de l'expansion, mais non pas d'une 
facon illimitée. Elle ne visait pas, en effet, a engager le pays dans toutes Ies initiatives 
entreprises dans différents pays. Les Canadiens, par exemple, ont mis du temps a se 
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Lc premier aceord visant les transports aériens 
cntrc Montréal ci Moscou a été signé par M. 
Pearson, premier ministre du Canada, ci M. 
D. Polyanski. premier vice-président du Con- 

sell des ministres tie I'U.R.S.S. 

préoccuper des problèmes et des interets tie l'Anicrique latine. Cette partic du monde, 
pourtant voisine, na pas eu l'influence immediate comrne l'Europe øü, jusqu'à Un 
certain point, l'Extréme-Orient. 

Par contre, Ia defense de l'Amérique du Nord touchait plus directement Ic Canada. 
La Commission mixte permanente pour Ia defense, établie dans l'été de 2940, resta 
un moyen de consultation. En 1957, a titre provisoire, et en 1958, a titre officiel, fist 
créé Ic Commandement de Ia defense aCrienne de l'Amerique du Nord (NORAD). 
II allait Ctre établi a Colorado Springs un quartier général intégré comprenant un 
commandant en chef américain, un commandant adjoint canadien et des officiers 
dCtat-major des deux pays. La defense aCrienne de I'AmCrique du Nord étant concue 
comme un problCme commun, on créait un commandement intégre des forces 
fournies par les deux pays. 

(<Puissance moyenne 

aLa position du Canada dans Ic monde, éCrivait Ic secrCtaire d'Etat aux Affaires 
extérieures dans Ia preface de son rapport de 1964, est ceHe d'une puissance rnoyenne. 
11 en résulte certaines limitations pour notre politique étrangCre. D'autre part, die 
nous donne des possibilités d'action. . . La participation du Canada au niaintien de 
Ia paix . . . fournit un bon exemple de cc que je viens d'exposer. Le Canada a pris 
part a chacune des operations de maintien de Ia paix entreprises par les Nations 
Unies depuis 2948.)> 

On a déjà fait mention de Ia Force d'urgence au Moyen-Orient. Plus de mule 
soidats canadiens en font partie, soit un sixiCme de l'effectif. Le Canada avait déjà, 
toutelois, une certaine experience du maintien de Ia paix, qu'il avait acquise en 
envoyant des observateurs sur Ia ligne de cessez-le-feu du Cachemire. Cette mission 
lui avait eté conflee par les Nations Unies, mais cc fut Ia Conference de Genève qui. 
en 1954, l'invita, avec deux autres pays, a faire partie des Commissions internationales 
pour Ia surveillance et le contrôle au Vietnam, au Laos et au Cambodge. Cetle mission 
qui, comme Ia plupart des autres, n'est pas encore terminée, exigeait un personnel 
civil et militaire, tandis que les autres missions demandaient des militaires. 

La mCme année, Ic Canada accepta de fournir un chef d'etat-major et un groupe 
d'officiers d'etat-major a IDrganisme des Nations Unies chargé de Ia surveillance de 
Ia tréve en Palestine. Puis vinrent d'autres operations de maintien de Ia paix: au Liban 
en 1958, au Congo, en Nouvelle-Guinée occidentale et, sur une grande Cchelle, a 
Chypre. Ic gouvernement canadien estime qu'on devait mettre sur pied une force 
internationale permanente toujours prête a entret-  en action. 

aOpération de maintien de Ia paix>> est une expression créCe en vue de définir les 
groupes internationaux qu'on envoie pour empécher des conflits déclarés ou naissants 
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de prendre des proportions dangereuses. II est une autre facon de meltre un frein au 
moms aux conflits majeurs: réduire et limiter les armements. Le gouvernement cana-
dien a toujours attaché beaucoup dimportance a cc problènie. II a été aussi difficile, 
sinon plus, de parvcnir a des résultats que pendant La période séparant les dcux 
guerres. mais Ia perspective horrible d'une guerre nucléaire a donné une nouvelle 
impulsion a l'effort déployé. Le Canada fait partie de La Commission du désarniement. 
du Comité des Dix et du Comité des Dix-Huit. Ses représentants travaillent sans 
relãche a trouver une formule d'accord entre ]es grandes puissances de lOuest et 
de lEst. 

Mais il a été accompli un progrés veritable dans le cas du traite signé en 1963 par 
l'Union soviCtique. les Etats-Unis et La Grande-Bretagne Ct qui interdit les essais 
nucléaires autres que les essais souterrains. Cest là un grand pas sur Ic chemin de Ia 
paix internationale, qui a toujours été le principal objectif de La politique étrangère 
du Canada. 

(G. DE T. GLAZEBROOK) 

Le luxueux paquebot russe Alexander Fushkin, qui inaugure Ic transport des passagers 
entre Ia Russie Ct I'Amerique du Nord, est accueilli avec éclat a Montréal en 1966. 
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Fetes du Centenaire 
Tout au long de 1967, les Canadiens rendent un hommage prolongé, joyeux et recon-
naissant a leur pays Ct A son peuple pour cc qui s'est accompli durant le premier siècle 
de Ia Confédération. us s'engagent a faire du second siècle un siècle aussi grand, aussi 
fructueux et aussi admirable que le premier. Tel est I'objectif constant que visent a 
atteindre depuis près de quatre ans Ia Commission du Centenaire et son personnel et, 
a un moindre degré depuis plus longtemps encore, d'innombrables Canadiens. On peut 
d'ores et déjà observer les résultats de tous ces plans et de tous ces réves. 

Les programmes de l'Année du Centenaire prévoient des manifestations convenant a 
tous les gofits,—une variété illimitée de fetes et de manifestations a Ia preparation 
desquelles Ia Commission n'a pas participé,—les innombrables activités de Ia part 
d'organisations et de particuliers du secteur privé. 

Le Canada devient officiellement tel Ic ler  juillet 1867, au moment de l'union de cc 
qui forme maintenant les provinces d'Ontario, de QuCbec, du Nouveau-Brunswick et 
de Ia Nouvelle-Ecosse. Que cette union ait réussi a réaliser les espoirs des Pères de Ia 
Confédération ne peut que ressortir de l'histoire remarquable de l'essor et du développe-
ment du Canada décrite dans les pages qui précèdent. 

Le Canada est un pays largement respectC, riche de ses origines ethniques diverses et 
de ses biens matCriels, et dont les possibilités d'épanouissement et de rCatisations dignes 
d'une nation semblent presque sans bornes. C'est a cause de ces circonstances que, 
depuis quelques années, nombre de Canadiens sërieux ont dit et écrit leur désir de voir 

Un millicr de sieges seront installés sur Ia pointe Nepean, Ottawa, d'oü on pourra 
assister au spectacle Son er Iu,nière gui Se déroulera sur Ia colline du Parlenient durant 

Ics fetes du Centcriaire. 
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L hi,tiire du ('anada dcpus ses debuts jusqu'au prodigicux cssor scicntiliqsi d'au 
jourd'hui sera racontee tie facon saisissante aux Canadiens qui vistteront I'une ou 
l'autrc des huit caravanes motorisées durant I'année du Centenaire. Les véhicules 

parcourront plus de 25,000 mules ci s'arrêteront a des centaines d'endroits. 

les Canadiens faire de 1967 une grandiose fête, a Ia fois d'anniversaire et d'action de 
graces. 

En 1960, un important groupe de citoyens imbus de civisme a fondé le Conseil du 
Centenaire du Canada, organisation privêe visant a favoriser l'idée de cêlêbrer con-
venablement l'Année du Centenaire, idêe que Ic gouvernement fédéral a concrétisée en 
1961 en adoptant Ia doi concernant Ia célébration du centenaire de Ia Confédération du 
Canada a. En janvier 1963, Ic gouvernement créa Ia Commission du Centenaire qu'il 
chargea de stimuler I'intérét et de preparer des programmes, afin que Ic Centenaire fQt 
observe dans tout Ic Canada d'une maniCre conforme a son importance nationale et 
historique. 

La loi autorise Ia Commission a administrer des deniers que Ic TrCsor fédéral doit 
affecter pour des entreprises exciusivement fédérales et des entreprises mises sur pied 
conjointement avec les provinces. Elle prévoit Ia participation Ia plus large possible de 
Ia part des provinces, par leur adhesion au Comité national et a Ia Conference nationale, 
deux groupements composes de citoyens choisis a travers le Canada et se réunissant 
périodiquement avec Ia Commission et son Conseil d'adniinistration, 

Les preparatifs du Centenaire ont comporte Ia construction de nombreux bâtiments, 
Ia mise en marche et l'appui de mouvements culturels de nature permanente et nombre 
de spectacles a grand déploiement concus pour ranimer I'histoire du Canada. (Toute-
fois, Ia Commission du Centenaire n'a aucune affiliation officielle avec I'organisation 
chargée de lancer Expo 67, cette entreprise colossale d'exposition universelle a Montréal 
qui attirera l'attention du monde durant l'été de l'Annee du Centenaire.) 
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Un élément de premier plan des entreprises de Ia Commission prendra Ia forme du 
Train de Ia Confédération,—train special de 15 wagons, dont huit d'exposition, qui 
circulent ici et là a travers Ic Canada durant Ia plus grande partie de 1967 et apportent a 83 centres ferroviaires provinciaux une representation unique en son genre du passe 
et du present du Canada. II y a aussi huit caravanes de carnions-remorques, composCes 
chacune de huit véhicules transportant Ic méme genre de representation réelle et sym-
bolique de l'histoire du Canada, qui se rendent dans près de 700 centres des provinces et 
territoires. Ainsi, une partie in1portante du spectacle du Centenaire est mise a Ia 
portee du peuple. 

Une course de canot sur une distance de 3,500 mules, mettant aux prises des équipes 
dont les embarcations, les costumes et méme l'itinéraire rappellent les voyageurs qui ont 
ouvert Ic Canada a Ia colonisation et au commerce, amènera les participants, qui 
représentent les provinces et les territoires, depuis les Rocheuses jusqu'à Montréal, sur 
Ia fin de l'été de 1967. Ce spectacle d'une durCe de 100 jours, comportant des arréts a 
des points fluviaux rendus célèbres par les voyageurs, apportera aussi a ceux qul seront 
incapables de se rendre dans les grands centres une part des fetes du Centenaire. 

Des trains entiers de men1bres spécialement formCs de Forces arniées du ministCre de 
Ia Defense nationale feront voir Ic célèbre carrousel militaire a environ 40 centres 
canadiens. Les meilleurs interprètes canadiens et étrangers prendront part a des 
representations a travers le Canada et des pièces originaTes du Centenaire, tant en 
anglais qu'en francais, seront jouées directement sous les auspices de Ia Commission ou, 
sans redevances, par les troupes de théâtre partout au Canada. 

Presque toute cette activité se déroule avec Ia collaboration des provinces. Une 
entente de partage des frais permettra d'édifier, dans chaque capitale provinciale, au 
cocit d'au ninins cinq millions dc dollars, quclquc cieuvre destinee a Ia culture qui 

AM 
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Sur Ia colline parlemcntairc, dans Ia grande altec qui mène a I'Cdifice central, Ia 
Flamme du Centenaire brute, depuis Ic 31 dccembre 1966, au cur d'une fontaine 

bordCc de plaques qui représcntent les armoiries des provinces et territoires. 
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sion du (cntcnaire, a soukvé lenthousiasme ci suscitc lintcrit a legard des divers 
projets. Pour faire rcvivrc une page pitioresque de rhistoirc, one reconstitution due 
aDans Ic sillage des anciens voyageursa a été organiséc. Unc flotille de canots suivra, 
dEdmonton a I'Expo 67, a Montréal, Ia routc fluviale qu'crnpruntaient jadis tes 

explorateurs ci cornmercants de fourrures. 

commémorera le Centenaire de facon permanente et utile. En vertu d'un autre pro-
gramme a frais partagés, environ 2.000 cntrcpriscs, comportant pour Ia plupart Ia cons-
truction de bãtimcnts d'intérët culturel et récréatif, seront mises en marche a travers 
Ic Canada. II existe en outre un rapport constant et important entre les programmes de 
réjouissances au Canada. Ic sentiment spirituel des bienfaits dont jouit un peuple et ses 
humbles remerciements envers une Providence bienfaitrice. Sur l'invitation de Ia Com-
mission, une Conference interconfessionnelle canadienne s'occupe activement de pro-
granimes tendant a assurer que toutes les confessions religieusesjouent un role dans Ia 
cClCbration du Centenaire. 

On prCvoit que, durant l'annCe 1967, ii y aura un vaste mouvement de Ia population 
ici et là au Canada et un grand apport de visiteurs dc l'Ctranger. Cependant, Ic genre de 
dCplacement qui sera pcut-étre Ic plus utile rCsultera d'une des plus intéressantes et des 
plus prometteuses initiatives de Ia Commission du Centenaire, soit le programme des 
voyages de Ia jeunesse. En quelques saisons d'essai, ce programme, en collaboration 
avec les provinces et maintes organisations publiques, a déjà amené des milliers de 
jeunes d'ige scolaire a traverser le Canada pour passer quelque temps dans les foyers 
d'autres Canadiens adolescents. Les voyages de Ia jeunesse, qui atteindront un sonunet 
d'activité en 1967, susciteront sans doute une comprehension plus profonde dans l'esprit 
des citovens les plus importants du Canada, les jeunes, les chefs de dernain. 

L'adhCsion solide des Canadiens a une commune fiertC a I'égard de leur pays et a Ia 
volontC de le rendre plus grand et plus uni tient essentiellement a Ia comprehension 
amicale de gens séparCs par de grandes distances et, dans certains cas. par Ia langue. 

(JOHN FISHER) 
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\tllc Marlene Jackson, d'abord 
Princesse du Manitoba, a été 
clue Princessc du Canada pour 
1966-1967, Ct proclamée a Ia 
i'usme assembléc annuelle du 

('onseil national des Indiens. 
Pendant l'année du Centenaire, 
Mile Jackson dolt se faire le 
purte-parole de son pcuple dans 

use tournee dii ('anad.t. 

'a- 

Un parchemin portant lee signatures des habitants de St-Paul (All,.) a etc echiangii a 
Ottawa contre un parchemin semblable portant les signatures des 265 deputes fCderaux. 
De gauche a droite, on remarque: M. Roland Rocque, président de Ia Chambre de 
Commerce (St-Paul); le trés hon. John G. Diefenbaker, chef de I'Opposition a Ia 
Chambre des communes Ct ancien premier ministre; M. John Lagassé, président du 
Comité du Centenaire de St-Paul; M. Frederick J. J. Bigg, dCputé d'Athabasca; et 

Me Hugh Fuller, avocat de St-Paul. 
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La nouvelle Bibliotheque nationale a Ottawa, qul abrite egalernenc es Archives 
publiques, se trouvc en face du Jardin des provinces. 

470 	 CANADA 1867-1967 



-. 

' I  

s 	i 

t 
ik  I I, ii~m~ 

Les étudiants de Yeilowknifc ( LN.-O.) sont recus par le premier ministre, M. Pearson, 
et M. R. J. Orange, député des Territoires du Nord-Ouest au Parlenient. 

Le Sir Charles Tupper Confederation Memorial Building, de I'Université Duihousie 
(Halifax, N-E ) , est destine aux sciences  medicates, II commémore I'un des PCres de 

Ta ConfCdcration Ct ancien premier ministre du Canada. 
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Venezuela 	 Urande-Bretagne 

Exposition universefle 

I spo 67 cst oIiIkJeincflt ioice aux iëtcs du C eniellairu le L ( onfedcratioit  
II sagit d'uue exposition de Ia premiere catégorie ci Ia premiere en Aniirique 
être organiséc conformément a unc concession octroyée par Ic Bureau interna 
tional des expositions. Le theme dominant est ceiui de aTerre des hommesa 

le site, deux lies du Saint-Laurent. 

Mexique 	 U.R.S.S. 	 Inde 

.... 	

:j . 



141( 

Atriquc 	 Rcpubiquc lc&icrtIc dAIIemaric 	 Japon 

nternationale, Montréal 

I 	 11 IMN 	OH IiU ( i'._Ij rcllcic Iiiit 	UL. jLUpIC 	.ntdc;i. 
ci illusirc la I.trtcIpatton des (anadens a lepanotissenient de cur pays ci 
montre ics liens cntre cur pays et Ic monde qul les cntourc plusicurs pavilions 
natlonaux sont aussi illustrés. Chaquc continent et chaque grande industrie y 
toni reprsentés. L'Expo Express, systeme de transport rapide entiêrcment 
automatisé. et trois rescaux secondaires du type monorail transporteront les 

visiteurs de l'exposition. 

Etats-IJnis 	 Australie 	 Tchécoslovaquie 

MEW 



Hier et demain 
t(peni'll-c-loi c/c Ia grandeur (Ic Ia paIne ainsi qu'eIIc .rc révèlc a fr's reux jour 
aprês jour, ai,ne-/a. El lorsque (a en perçols /0 grandeur, souviens-roi qu'eIle 
ía c/oil a des ho,nntes courageux qui coflnaissalent lear devoir, appliquaient 
a l'aciion lear sens de l'honneur er injine s'ils éc/zouaienl dons que/que enlre-
prise, n'auraienl ju,nais privé Ic pays de lear énergie mais ía liii consacraient 
connie lear plus belle off,w:de.>, 

—Périclès 

Voici le profil du Canada, l'esquisse de sa transformation au cours descent premieres 
années en un état fCdCral, en une nouvelle entité politique. 

Le Canada a atteint ses dimensions physiques avec une rapidité incomparable, grace 
a de constants efforts: en sept ans (1867-1873), Ia nouvelle ConfCdCration est devenue 
un dominion a Ia largeur du continent (a niari usque ad mare) et en sept autres (1880), a 
acquis un vastc domainc arctique qul s'Ctend jusqu'au pole Nord. 

Le Canada occupe une position géographique strategique dans I'hémisphCre septen-
trional et ii debouche sur Ic monde par quatre voies. Au Nord, le saillant Formé par 
I'archipel arctique fait du Canada le voisin de I'Union des rCpubliqucs socialistes 
soviétiques; au Sud, l'éperon ontarien penétre bien avant dans les Etats-Unis d'Amérique 
et fait du Canada Ic coassociC de son voisin du Sud, au cur industriel d'un continent. 
A I'Est, Ic saillant du Labrador et de l'ile de Terre-Neuve (qui se sont joints a Ia Con-
fédération en 1949) fait face a l'Europe et commande Ia plus courte traversée de 
l'Atlantique-Nord. A l'Ouest, Ic grand arc de terre qui englobe Ia Colombie-Britan-
nique et Ic Yukon pose les points extremes des plus courtes routes, par Ic Pacifique-
Nord, vers les peuples de I'ExtrCme-Orient. Le Canada se trouve donc au carrefour des 
grandes voies maritimes et aériennes qui Ic relient aux principales puissances et a 
certaines regions les plus peuplCes du monde. En outre, grace a sa frontière septentrio-
nale, Ic Canada participe avec I'Union soviétique, les Etats-Unis (par I'Alaska), 
l'Islande et Ia Norvège, en des rapports Ctroits et essentiels, a I'avenir de l'Arctique dont 
I'importancc de Ia situation mCditerranée dans Ia communauté mondiale n'est reconnue 
que depuis peu. 

La dimension transcontinentale du Canada dans Ia moitiC supérieurc de I'AmCrique 
du Nord met sa vastc expansion en relief. Son génCreux partage de caractéristiques 
physiographiques telles quc Ic bouclier précambrien, les plaines, les montagnes et les 
innombrables lacs et rivières, explique en partie son économie variée mais bien équilibrée; 
sa position géographique offre a Ia fois les avantages de l'insularité et du contact avec 
I'univers,—retranchcment des grands ravages que les contlits ont infligés a I'Ancien 
Monde mais a proxirnitC des peuples de I'Europe occidentale, de l'Asie orientate, des 
regions arctiques et des pays américains. De ces rapports internationaux, les Canadiens 
tirent de riches et croissants bénCflces économiques, sociaux et culturels. Tous ces 
facteurs ajoutés a Ia diversitC unique de ses ressources naturelles si bien réparties sur 
son vaste territoire, assurent au Canada un avenir des plus prometteurs. 

Dans ces pages, on a pu suivre Ia prodigieuse métaniorphose des diverses colonies a 
economic rudimentaire en l'une des puissances industrielles modernes les plus pro-
ductives et les plus prospères, dotée de ressources naturelles et humaines extraordi-
naires. On a vu, pour ainsi dire, un pays exploiter les ressources abondantes de Ia forét, 
du sol, des mines et de Ia péche et harnacher de multiples ressources énergétiques au 
service de I'homme. On a vu s'ouvrir l'Ouest canadien et les Prairies se coloniser par 
I'un des mouvements les plus rapides et les plus impressionnants de l'histoire, en méme 
temps que Ic sol vierge faisait place a de grandes étendues de plaines dorées parsernées 
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de maisons de ferme, a de hauts 0tvateurs a grains dans des bourgs qui jalonnent les 
mitliers de mules de rails et de fils télégraphiques. On a vu un peuple atteindre Ia 
maturite industrielle vers les années 1950 et 1960, grace au nouveau role de ce produit 
de l'érosion glaciaire, le Bouclier canadien, qui d'obstacle a Iunité éonomique entre 
l'Est et l'Ouest est devenu Ic pont, Ia source d'energie. Ic depOt d'une richesse minérale 
et forestière formidable. On a vu croltre la capacitC de production et de fabrication de 
méme que les investissements dans les industries primaires telles que les pates et papiers 
et l'aflInage du metal, dans les florissantes industries pétrolières, gazières et chimiques et 
dans les industries secondaires qui pourvoient a tous les besoins d'une soclété moderne 
en plein essor. La vigueur de l'industrie moderne du Canada témoigne de son opulent 
capital humain et heritage materiel: it dispose d'energie hydroelectrique peu coOteuse, 
ii bénéficie de Ia proximité et de Ia profusion des matières premieres, it jouit, de par sa 
situation gCographique, de dCbouchés importants et prometteurs, surtout vers Ic Sud, 
it applique Ia technologie moderne it l'exploitation des ressources; enfin Ia prospéritC de 
ces grandes industries et celle de l'économie canadienne dependent des politiques 
tarifaires et des fluctuations de Ia demande a l'étranger. 

Dc plus, on aura note que l'économie canadienne a abordé, au cours des deux der-
nières décennies, l'ère d'expansion industrielle Ia plus reniarquable de son histoire: 
d'énormes capitaux ont été consacrCs a Ia découverte et a Ia inise en valeur des giscments 
de pétrole et de gaz de l'Ouest canadien, a Ia production et au raffinage du pétrole brut, 
a Ia mise en place de gazoducs et d'oléoducs, a Ia production phénomCnale de minerais 
d'uranium par laquelle Ic Canada est I'une des premieres sources de concentrés 
d'uranium au monde; le Canada s'est ainsi aifranchi de ses insuffisances d'autrefois en 
certains ClCments reconnus de tout temps essentiels a l'expansion industrielle. On se 
sera mieux rendu compte d'un fait très important qui accompagne Ia plus grande 
diversification de I'économie canadienne, surtout dans Ic cas des industries primaires. 
Ces industries a niiscs de fonds considérables ont cu largement recours aux capitaux 
étrangers, d'oO plus fort engagement du Canada dans le monde de Ia finance inter-
nationale et alarme chez les Canadiens quant au degré auquel leurs industries extrac-
tives et leur production industrielle sont possédées et contrôlées par des sociétés cons-
tituCes des Etats-Unis et d'autres pays. 

Méme si au cours des annCes 1960 plusieurs industries canadiennes, notamment les 
pates et papiers, les industries prirnaires du fer et de I'acier, les machines industrielles, 
les produits pCtrochimiques et les textiles, ont atteint des positions très fermes et se sont 
montrécs capables de concurrencer les prix américains, on trouvera ample matière a 
dissiper ses inquietudes au sujet des effets a longue portée des relations économiques 
canado-américaines sur Ia future indCpendance économique et politique du pays dans 
les paroles qu'adressait Ic premier ministre du Canada a I'Arnerican Society of News-
paper Editors, a Montréal le 19 mai 1966: 

<Toute Ia politique internationale d'aprês-guerre du Canada fait preuve de notre foi 
dans le concept d'interdépendance et d'internationalisme dans le domaine économique 
et politique. Nous avons conscieniment préfCré les arrangements multilatéraux aux 
arrangements régionaux . .. Nous avons besoin d'un maximum de contacts inter-
nationaux dans un monde aussi vaste que possible, diffusant par là les pressions Ccono-
miques grace a des accords et a des groupements internationaux plus vastes. 

Nous continuerons a encourager, par des mesures positives, une plus grande pro-
priété canadierine et un plus grand conlrOle canadien de Ia production et des ressources 
du Canada. Nous nous assurerons que notre système financier et nos nioyens de com-
munication demeurent essentiellement canadiens . . Nous insisterons pour que les 
fihiales de corporations Ctrangères, établies ati Canada, agissent en bons citoyens cana-
diens . . . aient des perspectives vraiment canadiennes et se conduisent comme de bons 
Canadiens dans toutes leurs activités... Nous continuerons A encourager un taux plus 
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Yellossknik. •t Ia fois Ia plus importante ci Iaplus évoluèe des eollcciivites du Nord 
canadicn, compte une poputation de 3,000 habitants. Rcnommec comme centre 
d'cxtraction dor depuis 1935, elle devicnt vifle en 1963 Ct elle est proposée en 1966, par 
Ia Commission consultative de l'organisation du gouverncment dans les Territoires 

du Nord-Ouest, comnie future capitale. 

dlevd des épargnes domestiques et de leur investissement dans I'exploitation de nos 
immenses ressources par I'utilisation de nos ressources nationales et l'emploi des tech-
niques industrielles les plus modernes.a 

Autres caractéristiques importantes de I'expansion canadienne dont le present volume 
trace les grandes lignes,—les vitales artCres du commerce et des cornmunications,—ont 
permis a unc entité disséminée en grappes entre deux oceans de devenir une grande 
nation industrielle. Ce sont, entrc autres, les reseaux ferroviaires du Pacifique-Canadien 
et du National-Canadicn Ia Voie maritime du Saint-Laurent qui s'etend au cceur même 
du continent les voles aériennes, assurées par réactés, oü l'Etat et l'entreprise privee se 
disputent le service au pays et les liaisons commerciales avec l'univers, les grands réseaux 
publics et privCs de radio, de télévision, de tClCphone et de télécommunications inter-
dCpendantes qui contribuent it enrayer le rdgionalisme et favorisent Ic sens d'unité et 
d'identité nationales; et Ia réponse de Ia recherche scientifique et industrielle aux défis 
que posent Ia nation et lépoque. 

On aura remarqué que Ic Canada, classe cinquiCme puissance commerciale du 
monde en 1965, s'efforce depuis longtemps de prornouvoir Ia collaboration économique 
internationale par le commerce extérieur, parce qu'il est conscient que sa propre 
prosperitC nationale est intimement Iiée a Ia croissance et it l'évolution économique 
mondiale. En rCalitC, le commerce est sa vie méme. Les relations commerciales, fondées 
sur La mutualité d'intérët, comptent parmi les moyens les plus sQrs et les plus avantageux 
de communiquer avec les pays éloignés, de diffuser Ia connaissance scientifique et de 
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erossissafli de cc lait, en Un sous-produit inestimable, Ia somme des cxpriences corn-
raunes et des contacts grace auxquels s'épanouisscnt l'indulgence, Ia comprehension et 
Ia bienveillance rCciproques. Les occasions aujourd'hui plus nombreuses dun corn-
merce niutuellement favorable entre le Canada et les pays communistes, en vertu 
d'initiatives bilatérales des gouvernements intCressés et, d'autre part, Ic plus vaste pro-
ramme d'aide canadienne aux pays en vole de développenient desquels les propres 

ressources en expansion et Ic sentiment nationahste du Canada Ic rapprochent, sont Ia 
plus rCcente affirmation de sa foi en d'inestiniahlcs bCnéfices a tirer d'une collaboration 
cconornique internationale. 

Voilà donc, en miniature. Ia terre, Ic peuple et Ia sociCtC ultra-nioderne qu'est Ic 
Canada: une terre d'une immensitC et d'une richessc naturelle a faire vibrer Ic cur de 
chaque Canadien devant les prornesses de l'avenir, un peuple qui, depuis I'Cpoque 
coloniale, a etC anglophone ou irancophone mais qui a grandi pour faire place a une 
multiplicitC d'autres langues representatives d'origines ethniques, de croyances et de 
couleurs diverses. Ainsi, Ic courant culturel canadien enrichi d'un précieux heritage 
d'entreprises artistiques, procCde dans les dernières annees de son premier siècle, a une 
renaissance culturelle extrCniernent pronietteuse. 

En se fondant sur l'attachenient a Ia civilisation et aux institutions qui Iui ont etC 
ftguées et grace a un système fCdCral de gouvernement au scin duquel Ics diverses 
cultures peuvent s'Cpanouir dans une atmosphere de collaboration, Ic Canada a tire 
une lecon pratique des épreuves et des CvCnenlents qui ont marquC son premier siècle 
de ConfCdCration, celle du concept dCmocratique de d'unité dans la divcrsitCa. Il est 
hon que le peuple canadien, au debut du deuxiênie siècle de Ia ConfCdCration, se rende 
hien compte des trCsors qu'iI possCde et des divers ClCments qui 'unissent plutOt qu'ils 
ne Ic divisent. Car ne sommes-nous pas une nation, cornposée de citoyens qui ont 
ieconipIi ensemble de belles et grandes choses dans Ic passéa et dont les esprits et les 
cuurs so,igent acc enlot ion aux zrandcs choses que nous pourrons encore accomplir 
eiiseinhlc dans  

- - -. 
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Quelques ouvrages sur le Canada 
Dans la présente liste d'ouvrages sur le Canada, préparée par Ia Bibliothèque nationale 
au mois dejuillet 1966, figure le noni de 180 publications, groupées, par ordre alpha-
betique d'auteur, dans de vastes categories analytiques correspondant aux grandes 
divisions du present ouvrage du centenaire: edification de Ia nation canadienne, le 
pays et le peuple, l'ëconomie canadienne, le milieu social, le Canada au seuil de Ia 
puissance internationale, et ouvrages de référence. La liste comprend surtout les 
dernières editions des livres publiés au cours des dix dernières années; il s'agit souvent 
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CREIGHTON, D. G. Jo/zn A. Macdonald. Toronto, Macmillan, 1966, 2 v. 
CREIGHTON, D. G. The road to confederation; the emergence of Canada, 1863-1867, 
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Presses de l'Université de Montréal, 1965. 18 p. 

EGGLESTON, Wilfrid. C/zoix de Ia Reine, étude sur Ia capitale du Canada. Ottawa, 
lmprimeur de Ia Reine, 1961. 342 p. 
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RUSSELL, P. H., ed. Leading constitutional decisions; cases on the British North America 

Act. Toronto, McCleIland and Stewart, 1965. 234 p. (Bibliothéque Carleton, n° 23) 
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Les peuples du Canada 
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NEUFELD, E. P., ed. Money and banking in canada; historical documents and com-
mentary. Toronto, McCleIland and Stewart, 1964. 369 p. (Bibliothèque Carleton, 
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PEITCHINIS, S. G. The economics of labour; employment and wages in Canada. Toronto, 
McGraw-Hill, 1965. 412 p. 
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STEVENS, G. R. Canadian National Railways. Toronto, Clarke, Irwin, 1960-1962. 2 v. 
WOODS, H. D. et OSTRY, Sylvia. Labour policy and labour economics in Canada. 
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Canadian writers. Ecrivains canadiens. A biographical dicrionary edited by—un dic-
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ELKIN, Frederick. La famille au Canada; données, recherches et lacunes du savoir sur 

lesfatnilles au Canada. Ottawa, Congrès canadien de Ia famille, 1964. 208 p. 
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KEMP, V. A. M. Scarlet and stetson; the Royal North- West Mounted Police on the 
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and Stewart, 1964. 104 p. 

NICHOLSON, G. W. L. canadian Expeditionary Force, 1914-1919. Ottawa, lmprinieur 
de Ia Reine, 1962. 621 p. 

NICHOLSON. Ci. W. L. Le Corps expéditionnaire cwiadien. 1914-1919. Ottawa, Iniprimeur 
de Ia Reine, 1963. 671 p. 

PFNLINCTON, Norman. canada and i,nperialism, 1896-1899. Toronto, University of 
Toronto Press, 1965. 288 p. 

RIDLM:LL. W. A., Cd. Documents on canadian foreign policy, 1917-1939. Toronto, 
Oxford Uniersity Press, 1962. 806 p. 

RoussiN, Marcel. L' Canada et Ie sIst enu' :nteraniérieain. Ottawa, Editions de I'Uni- 
ersitC dOtrawa. 1959. 285 p.  (Publications sCriCes de l'UniversitC d'Ottawa, 59) 

SCHULL, Joseph. Lointains navires; conipte rendu officiel des operations dt' Ia Marine 
canadienne au cours de Ia seconde Grande Guerre. Ottawa. Imprimeur de Ia Reine, 
1953. 605 p. 

Sc- HULL. Joseph. The far distant s/lips; an official account of Canadian naval operations 
in the Second World War. Ottawa, Iniprirneur de Ia Reine, 1961. 527 p. 

Sici R J. K. A Samaritan state? External aid in Canada's foreign policy. Toronto, 
University of Toronto Press, 1966. 272 p. 

STANLEY. G. F. G. C'anadas soldiers; the ,niIitarr history of an unmililary people. 
Ed. rev. Toronto. Macmillan, 1960. 449 p. 

Ouvrages de référence 

AssocIAI ION l)LS E.LI I FURS CANADIENS. Catalogue de l'édition au Canada français. 
3e  Cd. Montréal, 1965. 278 p. (4e  éd. paraitra prochainement) 

CANADA. BUREAU FEDERAL DE LA sTATI5TIQUE. Canada; revue of/icielk de Ia siujation 
actuelle et desprogrès rcenss. Ottawa. Iniprimeur de Ia Reine. Annuel. 

CANADA. DOMINION BUREAU OF STATISTICS. Canada; official handbook of present con- 
ditions and recent progress. Ottawa. Imprirneur de Ia Reine. Annuel. 

CANADA. BUREAU FEDERAL DE LA STATISTIQUE. Annuaire du Canada. Ottawa, Imprimeur 
de Ia Reine. Annuel. 

CANADA. DOMINtON BUREAU OF STATISTICS. C'anada Year Book. Ottawa, Iniprimeur 
de Ia Reine. Annuel. 

CANADA. DOMINION BUREAU OF STATISTiCS. Publications of the Do,ninion Bureau of 
Statistics. Bureau federal 1e Ia stalistique, publications. Ottawa, Imprimeur de Ia 
Reine. Annue!. 

OUVRAGES SUR LE CANADA 	 487 



CANADA. BIBLIOTHEQUE NATIONALE. Canadiana; publications se rapportani au Canada 
notées par la Bihliozheque naijonale. Ottawa, Imprimeur de Ia Reine. Mensuel, avec 
refonte annuelle. 

CANADA. NATIONAL LIBRARY. Canadiana; publications of Canadian interest noted by 
the National Library, Ottawa, Imprimeur de Ia Reine. Mensuel, avec refonte 

annuelle. 
Canadian almanac and directory. Toronto, Copp Clark. Annual. 

Canadian annual review. Toronto, University of Toronto Press. 
Canadian periodical index. Index de périodiques canadiens. Ottawa, Association 

canadienne des bibliothèques. Mensuel. 
Encyclopedia Canadiana. éd. rev. Ottawa, Grolier of Canada Limited, 1966. 10 v. 
Slavica Canadiana. Winnipeg, Association canadienne des Slaves. Annuel. 
TANOHE, Raymond. Bibliographic des bibliographies canadiennes. Toronto, University 

of Toronto Press, 1960. 206 p. Avec supplements biennaux. 
TANGHE, Raymond. Bibliography of Canadian bibliographies. Toronto, University of 

Toronto Press, 1960. 206 p. With biennial supplements. 
WA-I-I-ERS, R. E., comp. A check list of Canadian literature, and background material, 

1628-1950. Toronto, University of Toronto Press, 1960. 789 p. 
(BIBuO-rI-IEQUE NATIONALE) 

Le Conseil national de recherches, dont on voit ci-dessous les laboratoires principaux 
aux limites est dOttawa, abnte également Ia Bibliothèque scientifique nationale. 
Le stock de volumes, revues, brochures et rapports s'accroit au taux de quclque 
130,000 ouvrages par année, tous accessibles grace a un vaste service de prts inter- 

bibliothéques ci de photocopie. 
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and Economic Growihu et nExplorations in Enterprisea. 

BAIRD, IRENE (Les Esquimaux dxi ('anada). Née a Carlisle (Angleterre) Mme Baird 
est Ia premiere femme chargée de Ia direction d'un service d'information du gouverne-. 
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film, cite était aussi agent d'information aupres de l'Anthassade du Canada. MC  Baird 
a occupC Ic poste de conseiller auprCs des Nations lJnies au sujet des besoins des 
Missions d'aide technique en matiêre de publicitC et d'information. Lors de Ia reunion 
ministCrielle de I'OTAN tenue a Ottawa en 1963, elk faisait partie du ComitC gouverne-
mental pour les relations extérleures. Elle a Ccrit trois romans: John, Waste Heritage 
et He Rides the Sky. 

BATTLE, ROBERT F. (L'!ndien enire deux ,nondes) est nC a Delia (Aib.). Revenu 
d'outre-mer en 1945, ii est entrC au service de Ia Direction des affaires indiennes. II a 
été, par Ia suite, nommC directeur regional des Agences indiennes de t'AIberta et des 
Territoires du Nord-Ouest. En 1960, ii est venu a Ottawa en qualitC de chef de Ia 
nouveile Division du dCveloppement économique de Ia Direction des affaires indiennes 
dont ii a etC nommC directeur adjoint en 1963, chargé du Service des travaux pratiques. 
En 1964, M. Battle est devenu directeur, poste qui est devenu, par Ia suite, un poste de 
sous-ministre adjoint. 

BLYTH, C. D. (Un siècle de croissance economique) est nC a Ottawa et a obtenu son 
B.A. a l'UniversitC de Toronto. M. Blyth a etC statisticien a Ia Direction du commerce 
intCrieur du Bureau fédCrai de Ia statistique, chef supplCant de Ia Section des recherches 
et de Ia statistique, chef de Ia Section de Ia balance des paiernents, directeur de Ia 
Division du commerce international et, depuis 1962, est Ic directeur de Ia Division des 
comptes nationaux et de Ia balance des paiements. 

BOOTH, JOHN F. (Agriculture), né a Chicago (Illinois), de parents canadiens, est 
conseiller Cconomique. II a obtenu son B.S.A. de I'VniversitC de Ia Saskatchewan puis 
une M.Sc. et un D.Ph. de l'UniversitC Cornell. M. Booth a Cté premier Cconomiste au 
Bureau d'Cconomie agricole a Washington, comniissaire d'Cconomie agricole pour Ic 
ministCre de I'Agniculture a Ottawa, directeur de Ia Division Cconomique et conseiller 
special auprés du ministére, membre de Ia Commission agricole de l'alimentation 
en temps de guerre ct membre de i'Office de Ia stahilisation des pnix agricoles. 
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BORDEN, R. L. (Ressources ênergétiques), originaire de Ia Saskatchewan, est diplômé 
des universités de t'A!berta et Western øü ii a obtenu les M.Sc. ct M.B.A. II a travaillé 
pour des sociétés pétroliêres et pour Fe mmistêre des Mines et Relevés techniques d'alors ;  
ii est actueltement chef de Ia Section des statistiques énergótiques au Bureau fédérat de 
Ia statistique. M. Borden est l'auteur de nombreux articles sur l'économie géologique 
et énergétique en plus d'être chargé de cours d'économie niinérale a l'Univcrsité 
Carleton. 

BROWN, A. L. et E. T. STEEVES (Transports). M. Brown, originaire de Charlouetown 
(I.-P.-E.), a servi cinq ans dans l'Armée canadienne durant Ia gucrrc et a étudië a 
I'Université Western oü il a obtenu son B.A. avec mention en administration comfier-
ciale. II est directeur adjoint de Ia Division des gouvernements et des transports au 
Bureau fédéral de Ia statistique. 

M. E. T. Steeves, qui est né a Moncton (N.-B.) a obtenu le grade de B.A. avec trés 
grande distinction de l'Université St-Francois-Xavier d'Antigonish (N.-E.) et celui de 
M.A. de l'Université Clark (E.-U.). M. Steeves était écononiiste adjoint en matiêre de 
transports pour l'Association des chemins de lèr du Canada, puis économiste pour Ia 
Commission des transports maritimes. II est actuellernent chef de Ia Section des trans-
ports et des services publics dans Ia Division des gouvernements ct des transports au 
Bureau fédéral de Ia statistique. 

CHAMPION, HELEN (Mile)  Voici le canada, Expancio,z (. . . dun océap: a Venllre>> Ct 
Ci:oyemze!é canadien,ie). est originaire de l'lle-du-Prince-Edouard et possède plusicurs 
grades universitaires dont Ic B.A. (avec distinction) de I'Vnivcrsité Daihousie de 
Halifax (N.-E.), Fe M.A. de l'Vniversité de Londres, et Ic D.P.A. de I'Université 
Carleton. Elle scst adonnéc a des recherches historiques en Europe et en Australie, a 
enseigné en hide et travaillé comme rédacteur au 1-lalifax (7,ro,,icle-Herald, puis au 
Service d'information du ministére de Ia Citoyenneté et de l'lmniigration d'alors. 
Mile Champion est actuellement rédactrice de Canada (revue officielle du Bureau fédéral 
de Ia statistique). On compte parnhi ses ouvrages: Over the Island Ct Indian Education. 

CRAWFORD, J. N., qui a dirigé Ia preparation de Sante publique, est nC A Winnipeg 
(Man.). II a obtenu Ic doctorat en mCdecine de lUniversitC du Manitoba et a tail des 
etudes avancCes aux Etats-Unis. AprCs avoir servi dans l'Armée canadienne pendant Ia 
Scconde Guerre niondiale, Dr Crawford a été sous-directeur des Services de sante 
gCnCraux, brigadier et directeur d'administration du Conseil medical des Forces armCes 
canadiennes. II cst actuellenient sous-nhlnistre de Ia Sante nationale. 

DEMPSEY, H. V. (Péclies) est originaire de l'Alberta. M. Dempsey s'occupait de 
recherches biologiques sur Ia pCche avant d'entrer, en 1945, au service du niinistCre 
fCdéral des Pécheries it Winnipeg. II est actuellement directeur du Service de l'inspection 
pour le rninistère des Pécheries. 

DENTON, T. FRANK et Mme SYLVIA OSTRY (La ,nain-d'auvre: evolution et accrois-
semen!). M. Denton, qui est nC a Toronto et a obtenu les grades de B.A. et de M.A. de 
I'Université de Toronto, est premier conseiller auprês de Ia Section des recherches et de 
I'CcononiCtrie au Bureau fCdCral de Ia statistique. II sert aussi, conime conscillerit temps 
partiel, auprés du Conseil Cconomique du Canada. II Ctait auparavant au service du 
Coniité du SCnat pour Ia main-d uvre et I'cmploi en qualité d'économiste-recherchiste. 
II a publié de nombreux travaux dans les principaux journaux qui traitent d'écononiie, 
de science politique et de statistique. 

Mnle Ostry, qui est née it Winnipeg, est directrice adjointe de Ia Division de Ia main-
d'uvre au Bureau fédéral de Ia statistique. EIIe a obtenu son M.A. de l'Univcrsité 
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McCilI et le D.Ph. aprés un séjour a l'Université de Cambridge puis a McGill. Mnlo  
Ostry a été recherchiste a l'Institut de Ia statistique de l'Université d'Oxford. professeur 
adjoint a l'Université McGill et professeur adjoint de sciences óconomiques a I'tni-
versité de Montreal. Au nombre de ses publications on compte Labour Policy and 
Labour Economics in canada (en collaboration avec H. D. Woods) et The Economic 
Status of the Aging (en collaboration avec MIIC  J. Podoluk). 

DOWNS, J. R. (conunerct' extéricur) a obtenu son M.A. de l'Universitc de Ia Saskat-
chewan et a continue ses Ciudes a l'Ecole des sciences économiques de Londres comrne 
boursier de son université. Apres avoir été au service du ministère du Commerce, 
M. Dons est devcnu, en 1964, membre du personnel du nouveau Conseil économiqiie 
du ('anada. U est l'auteur de plusieurs articles stir le commerce et les relations commc-
ciales sur Ic plan international, parmi lesquels on peut citer Export Projections to 197, 
(Etude no 8 du Conseil économique du Canada). 

EMMERSON, F. W. (Inst itutions Jinancières) est né a Abernethy (Sask.). II a obtenu son 
B.A. de l'UniversitC de Ia Saskatchewan et son M.B.A. de I'Université de Chicago. II est 
au service du Bureau fédéral de Ia statistique a litre de coordonnateur dans Ia Section 
de Ia statistique des finances. 

ENGLISH. H. E. (Industrie manufacsurière) est né a Victoria (C.-B.) et il est professeur 
de sciences Cconomiques a l'UniversitC Carleton, Ottawa. 11 a recu son B.A. de l'Uni-
versité de Ia Colombie-Britannique et un D.Ph. de l'IiniversitC de Ia Californie. 
M. English a etC direcicur des recherches pour le Comité du commerce canadien de Ia 
Private Planning Association of canada, puis secrétaire de l'Association. II est I'auteur 
de Industrial Structure in Canada's International Competitive Position. du ComitC du 
commerce canadien de 1964 et de plusieurs chapitres de canadian Economic Policy. 

FARINA, Au RED J. 0. (Divert issements), nC a Vancouver (C.-B.), est professeur 
associe de l'Ecole du service social, UniversitC de Toronto. II a obtenu les B.S., B.A.W. 
et M.S.W. de l'LniversitC de Ia Colombie-Britannique, puis un doctorat en service 
social de l'1iniersitC de Washington. M. Farina a etC surintendant du ComitC des 
loisirs d'Ednionton. secrCtaire de Ia Division des loisirs et du travail en groupc du 
Conseil canadien du Bien-Cire a Ottawa. II a beaucoup Cent au sujet des loisirs. 

FISHER, JoHN W. (Fetes dxi ('entenaire) est né a Sackville (N.-B.). II s'est vu décerner 
Ic LL.D. de l'UniversitC Western, un D. Litt. de lijniversitC Saint-Joseph (N.-B.) et 
Ic D. Univ. de l'UniversitC de Montréal. II a etC commentateur a Radio-Canada, 
directeur gCnCral de l'Association du tourismc du Canada, aide special auprés du 
premier nhinistre et, depuis 1963, il est membre de Ia Commission du Centenaire de Ia 
ConfCdCration. 

GLAZEUROOK, GEORGE I'ARKIN DE T. (Canada cx k's ajkxires mondiales) est nC a 
London (Ont.). II a obtenu un B.A. a l'Université de Toronto et une M.A. a Osford. 
II a Cté professeur d'histoirc a I'Université de Toronto, ministre-conseiller a Washington, 
et sous-secrCtaire d'Etat aux Affaires extCrieures. A l'heure actuelic ii est maitre de 
conferences special en histoire a l'UniversitC de Toronto. II est l'auteur de Sir ('harles 
Bagot in Canada, A Short History of Canada. History of canadian External Relations, 
et A History of Transportation in Canada. 

HARRISON, J. D. B. (ForCts), nC a Edmonton (AIb.), a obtenu son B.Sc.F. et M.Sc.F., 
puis plus tard Ic LL.D. a litre honorifique de l'UniversitC du Nouveau-Brunswick. 
Au cours de Ia Premiere Guerre mondiale il a aussi mérité Ia D.C.M. M. Harrison a 
entrepris Ia premiere étude èconomiquc des forCts et de l'industrie forestiCre canadiennes 
(The Economic Aspects of the Forests and Forest industries of canada). II a Cté ensuite 
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chef de Ia Section d'économie forestière de l'Organisation pour l'agriculture et I'alimen-
tation, a Washington, Ct président de Ia Commission de sylviculture de l'Amérique du 
Nord. M. Harrison, qui est ensuite devenu sous-ministre des Foréts au Canada, a pris 
sa retraite en 1962. 

HERBERT, WALTER B. (Les beaux-arts e' les arts anin1és) est ne a Philadelphie de 
parents canadiens. II a obtenu ses grades de B.A., de LL.B. et de LL.D. a l'Université 
de l'Alberta. M Herbert est directeur d'adniinistration de Ia Fondation du Canada, 
membre du Sénat de I'Université Carleton, directeur du Centre canadien d'information 
culturelle, président du jury chargé de l'attribution des prix du film canadien et maitre 
de conferences, Ecole du journalisme, Université Carleton. En 1958, M. Herbert a reçu 
le nDiplOme d'honneur> du Conseil des Arts du Canada; en 1962, on lui décernait Ia 
mCdaille du président de Ia SociétC canadienne des relations publiques et, en 1965, Ia 
médaille du Conseil des Arts. 

LAGASS, JEAN H. (Les deux peuples fonda: ears), né a Gravelbourg (Sask.), a obtenu 
son B.A. a I'Université du Manitoba et Ia M.A. a l'Université Columbia. II a été 
directeur du Bureau des recherches éconorniques et sociales du ministére de l'Agriculture 
du Manitoba, et ensuite directeur des Services d'expansion communautaire du minis-
tère du Bien-étre du Manitoba et ii est depuis quelques annCes directeur de Ia Division 
de Ia CitoyennetC au Secretariat d'Etat. The People of Indian Ancestry in Manitoba 
Compte parmi ses ouvrages. 

LANDRY, J. MAURICE (La capitale nationale) est né a Ottawa. M. Landry a servi 
pendant Ia Seconde Guerre mondiale et a poursuivi ses etudes a I'Université d'Ottawa 
et au London School of Languages avant d'entrcr dans Ia fonction publique du Canada 
a titre de traducteur. En 1960, M. Landry a été nonimé directeur adjoint de Ia Division 
de l'information et d'histoire de Ia Commission de Ia capitale nationale, øü il a été 
nommé directeur trois ans plus tard. 

LINGARD, C. CECIL (Le régime fédéral de gouvernement du ('anada, l'Accession a Ia 
souverainelé nalionale et Hier ci Denzain) est né en Saskatchewan. 11 a obtenu un B.A. 
avec mention et Ia M.A. de l'UniversitC Queen's puis le D.Ph. a l'Université de 
Chicago. De 1945 a 1950 il a eté rédacteur en chef de l'International Journal, et secrCtaire 
des recherches au Canadian Institute of International Affairs. M. Lingard est devenu 
rédacteur en chef de l'Annuaire dii Canada en 1951: il est actuellement directeur de Ia 
Division de I'Annuaire dii canada, de ('anada et de Ia bibliothéque au Bureau fCdéral 
de Ia statistique. Ses publications comprennent Territorial Government in canada, 
Canada in World AJThirs 1941-1944 (avec R. G. Trotter), aAd,ninis:ra:ion oft/me North-
landa dans Time New Northwest et beaucoup d'autres articles qui ont paru dans des 
revues savantes et dans des encyclopédies. M. Lingard a organisé, rCdige et préparé le 
present volume, assisté de MIte  Helen Champion. 

LOWER, A. R. M. (L'Amérique dii Nord britannique des années 1860 et Vers Ia Confédé-
ration) est ne a Barrie (Ont.). II a obtenu les grades de B.A. et de M.A. a l'Vniversité 
de Toronto ainsi que Ia M.A. et le D.Ph. a I'Université Harvard. On lui a aussi décerné 
les LL.D. et D,Litt. M. Lower a fait partie du corps enseignant a Tufts College, a 
l'UniversitC Harvard, a l'Université de Toronto et il a été professeur d'histoire a 
I'Universitc du Manitoba et a l'UniversitC Queen's. II a été président de Ia Société 
royale du Canada et il est Compagnon du Conseil des Arts. On lui a dCcerné deux fois 
Ia médaille du gouverneur général. Ses publications comprennent Colony to Nation, 
A History of canada, This Most Famous Stream et ('anadians in the Making. 

MCKENDY, FRANCIS J. (Le syndicalisme ouvrier) et M lie EVELYN WOOLNER (Legislation 
ouvrière). M. McKendy est né a Bathurst (N.-B.). II a obtenu le grade de B.A. a l'Uni- 
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versité Saint-Thomas de Chatharn (N..B.) et ii a étudié a l'Université d'Ottawa. II est 
chef de Ia Section des organisations de travailleurs et des différends ouvriers a Ia Direc-
tion de l'économique et des recherches du ministère du Travail. 

MIle Woolner est née a North Rustico (L-P.-E.) et a obtenu le B.A. avec mention a 
l'Universite Acadia et Ia M.A. a l'Université McGill. Elle fait partie du personnel de Ia 
Direction de Ia legislation du ministère du Travail chargée des publications annuelles, 
nLes Normes pro vinciales du travail>> et uLes Reparations des accidents du travail au 
Canada)>. 

MONAGHAN, WILLIAM A. (Construction et investissements) est né a Halifax (N.-E.). 
II a obtenu Ic grade de B.A. en sciences politiques et Ic grade de M.A. en economic 
politique a I'Université de Toronto; il a été a l'emploi de Ia Banque provinciale du 
Canada, de Ia SociCté centrale d'hypothèques et de logement, du Conseil de recherches 
pour Ia defense, du ministére du Commerce, du ministére du Nord canadien et des 
Ressources nationales et du Bureau fédéral de Ia statistique jusqu'à sa nomination all 
Bureau de l'aide extérieure en 1965. 

OSTRY, S. (voir pp.  490491). 
SHEA, ALBERT A. (Communications) est diplômC de I'UniversitC de Toronto, oü il a 

enseigne les sciences politiques de mCme qu'à l'Université du Manitoba. II a fait des 
travaux de recherche pour Ic CornitC de Ia radiodiffusion en 1965, puis ii a fait des 
recherches commerciales surtout dans Ic domaine des communications. Parmi ses 
ftuvrcs, on compte World Communications (UNESCO), Broadcasting the canadian Way 
et canada, 1980. M. Shea fait partie du Département de I'information de I'UNESCO 
a Paris. 

STEEVES, E. T. (voir page 490). 

STEWART, K. J. (voir ci-dessous). 
SNYDER, GERALD (commerce de (1etail) est né a Ottawa (Ont.). 11 a obtenu son 

B.Com. avec specialisation en &onomique a l'Université Carleton et ii a poursuivi ses 
etudes a 1' UniversitC d'Ottawa. M. Snyder est actuellement chef de Ia statist ique courante 
a Ia Division du commerce et des services, Bureau fédéral de Ia statistique. 

THISTLE, MELVILLE W. (Les recherches industrielles et scientifiques) est ne a Saint-Jean 
(T.-N.). II a obtenu Ic B.Sc. Ct Ia M.A. a l'Université Mount Allison (N.-B.). II est 
l'auteur de Peter the Sea Trout et The inner Ring, histoire des debuts du Conseil national 
de recherches. M. Thistle est directeur du Bureau des relations publiques du Conseil 
national de recherches. 

TOOMBS, R. B. et STEWART, K. J. (Mines et minéraux). M. Toombs est né a Vancouver 
(C.-B.) ct a obtenu les grades de B.A., de B.A.Sc. et M.Sc. de l'Université de Ia Colom-
bie-Britannique. M. Stewart est originaire de Charlottetown (I.-P.-E.). II a obtenu les 
grades de B.Sc. et de M.Sc. de IUniversité du Nouveau- Bru nsw ick. 

M. Toombs est sous-djrecteur de Ia Division des ressources minCrales, au ministCre de 
l'Encrgie, des Mines et des Ressources. M. Stewart occupe un poste a Ia Section des 
recherches et des projets spéciaux de la méme Division. Leur travail comprend l'analyse 
de I'Cconomie minière du Canada et Ia redaction de rapports a l'usage du gouvernement 
et du grand public. Avant d'entrer dans Ia fonction publique, us occupaient tous deux 
des postes dans l'industrie minière du Canada a titre d'ingénieurs et de géologues. 

WAGDIN GEORGE A. (Finances publiques), né a Toronto, est comptable agréé et direc-
teur de Ia Division des gouvernements et des transports au Bureau fédéral de Ia statis-
tique, oü ii est entrC comme statisticien a Ia Section des finances provinciales, puis est 
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devenu chel de Ia Section des finances provinciales et fédérales a la Division des finances 
publiques avant de recevoir sa préserite nomination. M. Wagdin est venu au B.F.S. 
aprés un stage au Bureau de Ia rechcrchc CL de Ia statistique de Ia province d'Ontario. 

WHITWORTI-I F. E. (Education) est né a Winnipeg. II a obtenu son grade de M.A. et 
D.Ph. a FUniversité de Californic Ct, pendant quelque tenips, it faisait partie du corps 
enseignant de l'tJniversité Carleton. M. Whitvorth a mis au point le programme 
statistique de [UNESCO et.jusqu'à sa réccnte retraite dc Ia fonction publique, ii a été 
directeur de Ia Division de l'éducation du Bureau fédéral de Ia statistique. II est main-
tenant directeur du Conseil canadien des recherches en matiêre d'éducation. 

WILLARD, JOSEPH W. (Bicn-étrr social), qui est né a Hamilton (Ont.), est sous-
ministre du Bien-être social au nlinistère de Ia Sante nationale et du Bien-Ctrc social. 
M. Willard a obtenu les grades de B.A. avec mention et de M.A. dc l'Uniersité de 
Toronto et les grades dc M.P.A.. A.M. et D.I'h. de l'UnivcrsitC Harvard. 11 est entrC 
au service du ministére de Ia Sante nationaic et du Bien-Ctre social en 1947. A titre de 
directeur de Ia Division de Ia recherche et dc Ia statistique, ii ajouc un rOle important 
dans l'Claboration des programmes du ministère. M. Willard a participC Iargcment a 
l'activjtC jnternatjonale dans le domaine de a sante et du bicn-Ctre social. It a etC le 
représentant du Canada au sein du conseil de IUNICEF, conseiller de Ia Commission 
de t'organisation de Ia sante et du bien-Ctre social du Common'.vealth de Porto Rico et 
conseiller en economic mCdicale auprés du gouvernenlent de Ia JaniaIque. 

WOOLNER, EVELYN F. (voir page 493). 
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Art et photographie 
Le traad d'artiste de Ia couverture est I'ceuvre de M. Len Verhoeen, de Ia makon 

Brigdens Limited de Toronto. Des remerciements s'adressent, pour leur collaboration, 

sous divers aspects, a Ia presentation du volume, a MM. J. D. Shaw, I. Young et 
R. Reck, respectivement chef de La production, chef aux projets ci chef au dessin 
et illustration, Division de Ia production (publications), Départernent des impressions 
et de Ia papeterie publiques (Ottawa), ainsi qu'à M. L. Tessicr, dessinateur au B.F.S., 
qui a trace les graphiques, et a Ia Direction des levés et de cartographic du ministCre 
de l'Energie, des Mines et des Ressources, qui a Ctabli ci dessinC les cartes. 

Les organismes publics et commerciaux ci-dessous mentionnés ont fourni gracieuse-
ment les photographies. 

Diachromies 
Administration de is Vole maritime du 

Saint-Laurent 
Alberta, ministére de l'industrie Ct du 

Developpement 
Buckley, Anthony. Londres (Angleterre) 
Cercic des journalistes de Moncton 
Choktte. Paul. rédacteur-gérant, Montréal 66 
Commission de Ia Capitaic nationale 
Ellefsen Photograph Inc. 
Hunter, George. Toronto 
Tk-du-Princc-Edouard, Office du tourisme 
Malak. Ottawa 
Manitoba, ministére de I'Industrie et du 

Comnierce 

Ministére des Affaires des anciens combattants, 
Ottawa 

Ministére de Ia Defense nationale. Ottawa 

National Ballet of Canada 

Nouvelle-Ecosse, Service de l'information 

Office du film du Québec 

Office national du film 

Office du tourisme du gouvernement canadien 

Onoszko, A. R., Ottawa 

Ontario, ministére du Tourisme et de Ia 
Publicité 

Socité Radio-Canada 

Photographies en noir et blanc 
Administration de Ia Voie maritime du 

Saint-Laurent 
Administration du rétablissemcnt agricole des 

Prairies 
Alberta, ministére tie l'Industrie et du 

Développement 
Archives publiqucs, Ottawa 
Atomic Energy of Canada Limited 
Banque Canadienne-ImpEriale du Commerce 
Bibliothéque publique d'Edmonton 
Bibliothéquc publique de Regina 
Canada Censent Company Limited 
Canadian Opera Company 
Chemins de fcr Nationaux du Canada 
Commission de l'énergie électrique du 

Nouveau- Brunswick 
Commission du Centenaire, Ottawa 
Commission hydro-électrique de I'Ontario 
Conseil national de recherches 
Cooperative FédCrCe de Québec 
Deulerium of Canada Limited 
Dominion- Wide Photographs Limited 
Ecoles pubtiques de Cobourg 
Engineered Buildings, Limited 

Ga:ette du travail, Ottawa 
General Motors of Canada Limited 
Globe and Mail. Toronto 
Harrington, Richard, Toronto 
Hunter, George, Toronto 
!tc-du-Princc-Edouard, Office du tourisme 
Industrial Canada 
Industrial Development Board of Greater 

Winnipeg 
Malak, Ottawa 
Manitoba, ministCre de l'Industrie Ct du 

Commerce 
Ministtre de l'Agriculture. Ottawa 
Ministére des Affaires extCrieurcs, Ottawa 
MinistCre du Commerce, Ottawa 
Ministere de Ia Defense nationale, Ottawa 
MinistCre de t'Energie, des Mines et des 

Ressou tees, Ottawa 
Ministére de Ia Main-d'uvre et de 

'Immigration. Ottawa 
Ministère du Nord Canadien et des Affaires 

indiennes, Ottawa 
Ministére des Pécheries, Ottawa 
MinistCre des Posies, Ottawa 
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Ministérc du Revenu national, Ottawa 
Ministére de Ia Sante nationale et du Bien-Cire 

social, Ottawa 
Ministère des Transports, Ottawa 

MinistCre des Travaux publics, Ottawa 

Moncton Publishing Company 

New Brunswick Central News Bureau 

Nouvelle-Ecosse, Service de l'information 
Office du film du Québec 
Office national du film 

Office du tourisme du gouvernement canadien 
Onoszko, A. R., Ottawa 
Ontario Editorial Bureau 
Ontario, ministère du Tourisme et de 

l'Information 

Ontario Research Foundation 
Overseas Institute of Canada 
Pacifique-Canadien 
Rolly Ford Photo Publications Limited 
Roy, Marcel 

Saskatchewan, ministére de l'Industrie et de 
l'Information 

Sherritt Gordon Mines Limited 
Société centrale d'hypothéques et de logement 
Société Radio-Canada 
ThCâtre du Nouveau Monde 
Toronto Art Gallery 
Toronto Star 
United Press International 
Université Mount Allison 
Windsor Star 
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