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avant- propos 

Canada 1973 est Ia 42 livraisori (10 Ia publication Canada. Ce document propose 
au lecture un aperçu de Ia vie thins notre pays ainsi qu'une retrospective des évC-
nements survenus thins les divers domaines de l'activitC èconomique, sociale et 
culturelle. Le texte et les chiffres qu'il renferme ant Cté lournis par diverses 
divisions de Statistique Canada. certains autres services de l'Etat et divers colla-
borateurs spCciaux. Les articles stir Ia geograpliie. I'environriement, l'Arctique, 
Ihistoire, le gouvernement, Ia religion et l'economie ont etC preparCs specialement 
pour Ia présente livraison. Les illustrations proviennent de nombreuses sources 
gouvernementales, commerciales, journalistiques et privCes. La couverture a été 
conçue et exOcutCe par Ia Section des arts graphiques de Statistique Canada, sous 
Ia direction de M. Denis Laframboise, 

La mise an point de Canada 1973 est l'oeuvre do 	Constance McFarland, 
rédactrice, et du personnel de La Division de I'Annuaire du Canada, sous Ia 
direction de M. Pierre Joncas, directeur de La Division. La version francaise a été 
Otablie par le Service des traductions a Statistique Canada, sous Ia direction de 
Mn' Manon LeBlanc do Bureau des traductions (In Secretariat d'Etat. 

Le statisticien en chef du Canada, 
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Novembre 1972 
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Geographie 
De repartition compacte, les quelque 3,852.000 mules carrés du territoire cana-

(lien s'étendent sur une distance de 3,223 mules d'est en ouest, et sur 2,875 mules 
du nord au sud. Montagnes et plaines d'envergure continentale se partagent cette 
immense superficie, nO le climat et La flore offrent de vifs contrastes. 

La physiographie genérale du pays est simple. L'intérieur revCt l'aspect d'une 
immense plaine bornée a lost et a i'ouest d'imposantes chalnes de montagnes, tan-
dis qu'aucun relief marquè ne s'observe ni au nord ni au sud. Des Rocheuses aux 
Appalaches. Ia plaine se déroule sur environ 1.900 mules pour se rétrécir a 1,000 
mules le long de Ia Plaine côtière do I'Arctique. Au nord, elle se termine dans los 
lIes de l'océan Arctique, mais Se prolonge vers le sud jusqu'aux Etats-Unis. dé-
borde La rivière Missouri et les Grands lacs et atteint le golfe du Mexique. Au Ca-
nada méme, cette plaine se compose de roches anciennes et érodées portant le 
nom de Bouclier; elle est bordée au nord. a I'ouest et au sud pardes couches sedi-
mentaires legerement chevauchantes de i'ère paleozoique auxquelles succédent, a 
i'ouest, des sediments mèsozoiques qui s'étendent jusqu'aux Rocheuses. Monts et 
plateaux alternent dans certaines parties de cette region, tandis qu'ailleurs les ter-
res se situent au-dessous du niveau de Ia mer et forment la baie d'Hudson, ainsi 
que les détroits qui séparent les lies de 1'Arctique. Sur La côte est, de hautes terres 
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composent un immense promontoire qui, s'avançant dans l'Atlantique, culmine 
dans l'ile de Terre-Neuve. En direction sud-ouest-nord-est Ce promontoire étend 
un bras qui forme Ia chaine des Appalaches bornee par l'Atlantique d'une part, et 
les Basses terres du Saint-Laurent d'autre part. Le prolongement sud-est-nord-
ouest de ce promontoire, soit les montagnes du littoral nord-est, s'amorce sur Ia 
côte du Labrador et gagne en hauteur vers le nord, pour engendrer les lies Baffin, 
Axel Heiberg et Ellesmere. Cette bordure orientale de hautes terres qui va des Can-
tons de l'Est jusqu'à Pile Ellesmere en passant par Ta Nouvelle-Ecosse est entrecou-
pee de trois importants bras de mer: le golfe Saint-Laurent, le detroit d'Hudson et 
le detroit de Lancaster. A Ia limite ouest du Canada s'élCve l'autre zone monta-
gneuse, c'est-a-dire la region cordiilère. Ii s'agit d'une chaine de montagnes et de 
plateaux beaucoup plus considerable, élevee et continue que Ia bordure orientaTe, 
et oü nul inlet important ne pénetre. 

Au cours du dernier million d'annees, environ 97% de Ia superficie du Canada 
étaient couverts de giaces, dont Ta physionomie des plaines et des montagnes 
porte l'empreinte. Ii y a 17,000 ans, Ia glaciation ocdupait encore Ia majeure partie 
du pays, si bien que le retrait des glaces est un phenomène geologique fort recent. 
Approximativement 1% du Canada demeure recouvert cle glaciers, soit au sein des 
lies arctiques et, surtout, dans les montagnes des lies Ellesmere. Axel l-leiberg, De-
von et Baffin, de même que dans Ia region cordillère. Nombre de montagnes de Ta 
Cordillère doivent leur aspect anguleux au travail de Ia glaciation alpine. Les Ap-
palaches ont aussi connu Ia glaciation, mais elles n'étaient pas assez elevees pour 
que les glaciers y faconnent les crêtes dentelées et les aiguilies caractéristiques des 
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GE0;RAPHIE 

hautes chaines soumises aux effets de Ia glaciation alpine classique. Les grandes 
plaines intérieures portent les traces plus atténuCes de l'avance et de Ia fonie des 
immonses champs de glace continentaux. Des matCriaux de surface et même des 
lits de roches ont été entrainés par les glaces pour former des depnts d'argile a blo-
caux appelés till. L'eau glaciaire a également arrachéaux marges desglaces divers 
matériaux qui, charriOs par les courants, so sont déposés sous forme de sables et de 
graviers. Au moment de Ia fonte des glaciers, ii existait sur leurs bords des lacs oü 
de grandes quantités de matériaux, genealement de texture fine, ont été abandon-
nes. Une fois les glaces retirees, bon nornbre de ces lacs se sont asséchés, laissant 
apparaitre de vastes plaines d'argile. Par erosion, l'eau glaciaire s'est creusé dans 
les roches sédimentaires tendres d'immenses lits oU coulent maintenant des riviè-
res a faible debit. Ainsi Ia glaciation a modelé los plaines de maintes manières, dé-
terminant l'usage que l'homme peut faire de telle ou telle region. 

Bien que trois oceans —l'Atlantique. l'Arctique et le Pacifique— baignent le litto-
ral canadien, l'immensite du territoire et Ia presence des montagnes formant bar-
rière le long de la cOte du Pacifique et empéchant lair tiède de gagner l'intOrieur, 
font rCgner dans Ia majorité du pays un dimat continental. Compris entre le 41 °41' 
et Ic 83 0 07' de latitude Nord, presque tout le Canada se situe a de hautes altitudes; 
sauf dans quelques regions cOtières du Pacifique, les hivers y sont donc rigoureux. 
ForCts et herbages abo.ident dans le sud, mais vers le nord les arbres se raréfient 
puisque les hivers sont plus longs et les temperatures plus froides. La ligne de 
transition entre l'arborescence et Ia toundra part de Ia cóte du Labrador. lunge Ia 
baie d'tingava et traverse le nord-est du Quebec, s'incline vers le sud en suivant Ia 
bale d'Hudson puis, a partir de Churchill, s'oriente vers le nord-ouest jusqu'au ri-
vage de l'Arctique prés de lenibouchure du Mackenzie. Au nord s'êtend Ia toun- 

Bay do Verde située a Ia pointe do Ia presqu'iIe Avalon a Terre-Neuve. 
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dra, composée de mousses. de joncs, de lichens, ainsi que d'arbustes rabougris 
dans les basses terres abritées des vents. 

Les vastes espaces, tes grandes distances, Ia diversité des ressources, l'évolution 
geographique, tout cela explique que des regions distinctes aient surgi C travers le 
pays. La population seconcentre dans le sud du Canada, mais méme là les regions 
agricoles et les centres urbains sont separés les uns des autres par des terrains va-
gues impropres C l'agriculture. Les terres plus froides do nerd, aux peuplenients 
épars, recélent d'importantes ressources primaires qui ne demandent qu'à ètre ex-
ploitées. Ainsi, l'imrnensité du territoire, Ia diversité des terrains et Ia rigueur du 
clirnat ont suscité au Canada des problemes particuliers, et c'est pourquoi I'une 
des grandes taches du pays a été l'établissement et le maintien d'un système de 
communications reliant les d iverses regions. 

Region des Appalaches 
Le système de montagnes appalachien se terrnine dans l'Atlantique en un en-

semble épars de peninsules, d'iles, de golfes, de bales et de détroits. Le detroit de 
Belle-Isle, le detroit de Cabot et Ic golfe Saint-Laurent font partie de Ia region au-
tant que les pèninsules de Gaspé et de Ia Nouvelle-Ecosse. Pile de Terre-Neuve et 
les monts des Cantons de PEst. Le système appalachien, d'orientation sud-ouest-
nord-est, mesure environ 360 mules de large. 

Le golfe Saint-Laurent est relié C Ia mer par Ic detroit de Cabot, d'environ 65 mu-
tes de large et plus de 1,000 pieds de profondeur. et  le detroit de Belle-Isle, d'envi-
ron 12 mules de large et moms de 500 pieds de profondeur. Une bonne partie du 
golfe n'atteint méme pas 500 pieds au-dessous du niveau de Ia mer, mais on y 
trouve d'importants chenaux de plus de 1,000 pieds de profondeur. Sur une dis-
tance d'environ 125 mules a partir de Ia cOte de Ia Nouvelle-Ecosse, et jusqu'C 300 
mules C partir de Ia cOte de Terre-Neuve, s'étend le plateau continental de I'Atlan-
tique, d'une profondeur d'environ 500 pieds. II porte différents noms suivant len-
droit: Grand Banks, bancs de Saint-Pierre ou de I'Ile de Sable; Ce sont là évidem-
ment de grandes zones de peche cornmerciale. 

La region, ainsi que certaines vallèes dans Ia zone des hautes terres, était cou-
verte de calottes glaciaires. Les glaciers ont transporté avec eux une grande partie 
des matériaux de surface, mettant a flu les roches de fond, mais on trouve egale-
ment d'importants depots de till, notamment dans Ia region des drumlins pres de 
Lunenburg en Nouvelle-Ecosse. Malheureusement, bon nombre de ces depots er-
ratiques sont peu profonds et remplis de pierres et de roches. Le paysage des Ap-
palaches canadiennes se caractérise par des montagnes de faible altitude, des hau-
teurs locales spectaculaires, des vallées boisées, et de petits cours d'eau. Certains 
sites sont particulierement impressionnants, par exemple dans Pile du Cap-Breton 
et a Terre-Neuve ou de hauts plateaux surplombent la plaine ou tombent directe-
ment dans Ia mer. AprCs Ia glaciation est apparue dans cette region une forCt mixte 
peuplee d'essences borèales et de certains arbres a larges feuilles dans le sud; a 
Terre-Neuve. Ia forét boréale prédomine. 

Pour les Indiens, ces terres boisées sillonnèes de nombreuses rivières étaient un 
paradis de Ia chasse et de Ia peche. Les premiers colons européens y ont trouvé des 
ressources primaires qui leur étaient familieres: poisson, foréts, terres arables, cli-
mat comparable C celui de l'Europe et un mineral, le charbon. II suffisait de traver-
ser I'océan pouraccédera ces richesses, mais d'autres regions du Nouveau Monde, 
dont certaines au climat plus attrayant, invitaient aussi les colonisateurs; c'est 
pourquoi Ia region appalachienne se développa lentement. 
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L'exploitation des pOcheries ne posait pas de problemes. Les immenses bancs de 
poissons au large des cOtes attiraient les pecheurs europeens depuis au moms du 
debut du XVIe  siècle, et demeure encore aulourd'hui une importante ressource de 
base. Le climat favorisait l'agriculture mais le sol ne s'y prétait que dans certaines 
regions des basses terres; dans l'lle-du-Princg-Edouard cependant, les superficies 
labourables Ctaient plus étendues. L'exploitation agricole ne présentait pas vrai-
ment de difficultés techniques, niais Ia terre n'était guere genéreuse. Les premiers 
cultivateurs européens, los Acadiens, décidérent de ne pas défricher les forêts des 
vallées de Ia Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick mais d'assécher les pla-
tins de Ia baie do Fundy pour y établir leurs ferrnes. Plus tard, on défricha les bas-
ses terres et les vallées pour se tailler des hots cultivables. C'est a cette tãche qu'on 
Se consacra aux XVIH6  et x,xe siècles, et pourtant aujourd'hui encore la proportion 
desterres amendées est infCrieure a 1% a Terre-Neuve, elle est de 3.6% en Nouvel-
le-Ecosse et au Nouveau-Brunswick, et de 40% dans l'Ile-du-Prince-Edouard. Au 
debut du XIX° siecle, èpoque oC l'on exportait du bois de charpente vers l'Europe, 
en particulier pour Ia construction des navires, la forét devint une précieuse ri-
chesse pour La region, surtout au Nouveau-Brunswick. D'ailleurs, elle demeure en-
core une source importante de matiéres premieres pour Ia fabrication des pates et 
papiers. Vers Ia fin du XIX8  siecle, les gisements miniers prirent aussi de l'impor-
tance: charbon en Nouvelle-Ecosse, y compris dans l'ile du Cap-Breton, et en d'au-
tres endroits, et minerai defer a Terre-Neuve. On extrait actuellement des métaux 
communs au Nouveau-Brunswick et a Terre-Neuve. La mise en valeur de ces di-
verses ressources naturelles n'était pas difficile en soi, mais l'existence de vastes 
quantitès de ressources analogues dans d'autres regions du Nouveau Monde en a 
freiné le progrès. Aussi Ia region de l'Atlantique s'est-elle dèveloppee lentement, 

Plage', sihInnnnu sns Inngeu it Ia cote de il le-du -Pri oce-Ednuard a Cape Trvun an r hi li in 
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les colons européens s'étarit déplacés vers dautres lieux ou les ressources naturel-
les, a l'exception du poisson, étaient plus abondantes. 

De la region atlantique il est facile d'accéder au Québec par voie d'eau, mais 
quant aux communications terrestres elles ont été pendant longtemps coupées par 
les chaines de montagnes de Ia Gaspésie. Dans les années 1870 néanmoins le Che-
min de fer Intercolonial franchit le mont Notre-Darne en longeant Ia vallée de La 
Matapédia, qui nest qu'à 751 pieds au-dessus du niveau de Ia mer: désormais le 
rail assurait a Iongueur d'année un lien sOr avec le reste du Canada. 

Basses terres du Saint-Laurent 
Entre les Appalaches et le Bouclier canadien s'étendent les Basses terres du 

Saint-Laurent qui relient tes vastes plaines intérieures a l'océan Atlantique. Elles 
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sont formées de roches paleozoiques presque horizontales datant de plus de 300 
millions d'années. Ii ne s'agit cependant pas d'une plaine continue: eile est inter-
rompue en aval du iac Ontario par une ceinture erodAe de roches precambriennes 
d'une largeur de 30 mules (laxe Frontenac) qui donne naissance aux Mule lies 
dans le fleuve Saint-Laurent. 

A i'est de l'axe Frontenac, les Basses terres mesurent environ 75 mules a Mont-
réal mais rétrécissent en se rapprochant de Québec. Elles sont enchâssées entre ie 
plateau Laurentien au nord, qui est le prolongement du Bouclier, et la faille de Lo-
gan et les Appalaches au sud, mais Ia plaine elle-mème est dominée par le fleuve 
Saint-Laurent. i.e territoire est essentieliement plat et se situe a moms de 500 
pieds au-dessus du niveau de la mer, 

A l'ouest de l'axe Frontenac. en Ontario, la plaine a une largeur de plus de 150 
mules. Les strates palCozoiques chevauchent quelque peu le Bouclier, et les 
points de jonction ne sont marques que par un faible escarpement a quelques en-
droits. La plamne est bordée au sud et a l'ouest par les lacs Ontario, Erie et Huron. 
L'escarpement du Niagara, qui traverse Ia péninsule de l'Ontario depuis Ia rivière 
Niagara jusqu'à Ia péninsule Bruce et File Manitoulin, constitue Ia principale ca-
ractéristique du relief; par endroit ii s'élève en pentes abruptes de 200 a 300 pieds. 
La piaine située au-dessus de l'escarpement est a pius de 1,500 pieds dans Ia pé-
ninsule Bruce, mais elle retombe au-dessous de 600 pieds au iac Erie. A l'est de 
lescarpement Ia déclivité du terrain augmente graduellement depuis le lac Onta-
rio, s'élevarit a environ 240 pieds au-dessus du niveau de Ia mer, vers le nord. 

La glaciation a grandement modifié la surface des Basses terres du Saint-Lau-
rent, et bien que le relief ne soit pas trés accentué le terrain est extrémement vane. 
Le long du Saint-Laurent, d'enormes depOts d'argile se sont forrnés lors de linva-
sion des eaux de mer a lepoque postglaciaire. La péninsule de l'Ontario est carac-
térisée par Ia predominance des depots glaciers. On trouve de vastes plamnes de till, 
mais egalement des moraines frontales, des drumlins, des plaines arguleuses ou 
sableuses qui provoquent de grands changements dans les matériaux d'origine et 
Ia formation des sols. Aprés Ia disparition des glaces sont apparues des foréts ri-
ches et denses. Les arbres a feuilles caduques tels que lCrable, le chéne, I'orme, le 
hetre et le frene étaient predominants, et vers le nord abondaient le pin et le sapin. 
Certains terrains étaient médiocres, notamment a cause du manque de drainage. 
de Ia texture sableuse du sol et de la presence de moraines accidentées, mais dans 
l'ensemble Ia region était propice a l'agriculture et la terre, fertile, devait se prêter 
a I'exploitation agricole. Les temperatures sont modérées en hiver, la saison de 
culture est assez longue, et les précipitations dépassent 30 pouces par an. 

Lorsque les Européens arrivèrent dans cette region au debut du XVIT siècle. us 
r.onstatèrent que les Indiens cultivaient la terre. Ils se Iançerent done eux aussi 
dans I'agriculture, et n'eurent pas a modifier leurs techniques agricoles, car le sol 
et le climat ressernblaient a ceux de leur pays natal. Le grand defi consistait a dé-
fricher les luxuriantes forCts de bois dur et de bois tendre pour pouvoir semer. La 
tâche commença aux XVlI et XVIIII siecles dans le Québec pour finalement se ter-
miner vers le milieu du xixe  siècle en Ontario. Ainsi devait naitre une region agri-
cole prospère. Toutefois, le defrichage provoqua a certains endroits des ravine-
ments et de l'érosion fluviale: on entreprit donc au debut du XXe  siècle une cam-
pagne de preservation du sol. Les sols arables de I'Ontario et du Québec se situent 
pour Ia plupart dans les Basses terres du Saint-Laurent, et ce sont les fermes de 
cette region qui font de i'Ontario La premiere province agricole du Canada quant a 
la valeur de la production. D'autres ressources primaires comme le bois et le pe-
trole ont ète exploitees au xixe siècle et le sont encore aujourd'hui, mais l'agricul-
ture a toujours étè et demeure la principale activité primaire. 
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L'histoire du développement de Ia region n'est pas Iiée uriiquement aux ressour-
ces primaires queue recele. II ne faut pas oublier en effet l'importance du fleuve 
Saint-Laurent et des Grands lacs qui facilitent les communications avec le reste du 
continent et les marches d'outre-mer. Peu a peu cette region est devenue Ia pre-
miere zone commerciale et le principal centre industriel du Canada grace a Ia pro-
duction agricole locale, a ses richesses forestières et miniéres, a l'énergie hydro-
electriqueprovenant du Bouclier situé tout près, aux avantages qu'offre Ia proxi-
mite des Etats iridustriels américains, et a Ia protection douaniCre. Elle renferme 
aujourd'hui Ia moitié environ de Ia population canadienne, et compte deux 
grandes metropoles. 

Les Basses terres possédent une célèbre merveille: les chutes Niagara, et elles of-
frent un agreable paysage de collines et de vallons, de bosquets formés d'arbres 
de grande taille, et de vastes fermes. Située tout prés du Bouclier, Ia region est par-
ticuliOrement avantagOe du point de vue loisirs et détente, et les residents en profi-
tent pleinement. 

Bouclier canadien et plaines et montagnes de la zone 

Le nord du Canada est couvert en majeure partie par le Bouclier, ensemble mor-
phologique compose de roches prOcambriennes dont l'age vane entre plus de 
4,000 millions et environ 570 millions d'années, et de formations sedimentaires 
associées de l'epoque paleozoique, dont certaines datent de 570 a 225 millions 
d'années et d'autres sont d'age plus jeune. Le Bouclier est de loin l'élément struc- 
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tural le plus étendu et le plus ancien du Canada, et son evolution geologique est 
extrCmement r.omplexe. II est situé presque en tous points a environ 1,500 pieds 
au-dessus du niveau de Ia rner, mais ses nombreux rochers a flu et ses collines dé-
passant de quelques centaines de pieds Ia hauteur d'ensemble en font une region 
au relief accidenté. Dans l'est du Quebec. le Bouclier atteint 5.500 pieds dans les 
monts Torngat, et dans I'ile Baffin, d'une superficie totale de 183.810 mules car-
rés, 11 s'èlève encore de 3,000 pieds. line grande partie du Bouclier est située au-
dessous du niveau de Ia mer, ce qui explique la presence d'une mer intérieure. Ia 
baie d'Hudson, d'une superficie egale a 250.000 niilles carrés, reliée a l'ocèan 
Atlantique par le detroit d'Hudson. La saison de navigation y est très courte en 
raison des glaces hivernales, ce qui fait que cette route d'accès vers l'intérieur 
du continent ne peut pas se comparer a Ia voie du Saint-Laurent. 

Le Bouclier constitue, avec les plaines et montagnes paléozoiques et mésozoi-
ques du nord, une region distincte au sein du pays puisque, comparativement aux 
regions du sud, l'agriculture y est inexistante, et méme impossible, en raison du 
climat et de l'insuffisance du sol. II faut cependant excepter Ia Grande ceinture 
d'argile et Ia region clu lac Saint-Jean. II existe par ailleurs d'autres ressources 
primaires dont l'exploitation représente un défi qu'il suffirait de relever. La moitié 
environ du Bouclier est recouverte de forèts boréales qui sont une ressource even-
tuelle, et a maints endroits, déjà rentable. Cependant, au nord des superficies boi-
sees et a l'ouest de Ia baie d'Hudson s'étend Ia toundra ou barren ground, et les lies 
de l'Arctique sont surtout formèes de plaines et de plateaux a peu près dCserti-
ques, emprisonnés sous Ia glace une bonne partie de l'an née. L'évolution geologi-
que complexe du Bouclier y a engendre une minéralisation importante. De nom-
breux gisements ont été decouverts, et a mesure que se poursuivra Ia prospection 
on en decouvrira sans doute bien d'autres. II est fort possible que les plaines palCo-
zoiques du Grand Nord recClent des nappes petrolières. 

Pour Ia majorité des Canadiens qui vivent dans les plaines sédimentaires siluèes 
au sud et a l'ouest du Bouclier, cette region apparait comme une zone frontiere et 
its se demandent souvent ce qu'on pourrait en tirer. Les attitudes ont vane. Au 
XVIle siècle, Ia faune du Bouclier représentait une source de richesse pour les Eu-
ropèens. Le paysage était peut-être austere, monotone, et considéré comme désolé, 
rnais dans les regions boisées vivalent le castor et d'autres animaux a fourrure. 
L'exploitation des fourrures s'est developpee vers le nord et l'ouest a partir du 
Saint-Laurent et, simultanément, vers le sud-est, le sud et I'ouest a partir de la baie 
d'Hudson, jusqu'aux plaines intèrieures et a Ia region cordillère. Puis. vers Ia fin 
du XVIIIC  siècle et au debut de XIX', l'abattage forestier entrepnis le long du Saint-
Laurent et de la rivière Outaouais offrit une autre ressource. 

Plus au nord, aux XVIe et XVIII siècles, les Europèens chercherent un passage 
vers le nord-ouest parmi les dètroits de l'archipel, mais sans grand succès. Les re-
cherches ont ètè repnises au XIX 1  siècle et mCme si l'on parvint alors a cartogra-
phier presque toute Ia region, nul passage d'interét commercial ne fut dècouvert. 
A Ia méme époque, Canadiens et autres intéressés conçurent I'idée d'uni chemin 
de fer transcontinental qui irait du fleuve Saint-Laurent a l'océan Pacifique, mais 
le relief accidenté du Bouclier et les montagnes de Ia Cordillere constituaient de 
redoutables obstacles. Route magnifique pour les canoes des trafiquants de fourru-
res, les lacs et rivières du Bouclier, sans compter les marécages et les difficultés du 
terrain, rendaient le transport terrestre peu praticable. II a fallu attendre jusqu'au 
milieu du xxe siècle pour que des routes soient construites dans le Bouclier; un 
chemin de fer permettant de traverser cette region ardue avait cependant été 
achevé dans les années 1880, et deux autres devaient I'étre au cours des deux pre- 



- 	 ...-,--.- -----..'- 	 - 

mières dècennies du xxe  siècle. Dèsormais les Basses terres du Saint-Laurent 
étaient donc reliées aux plaines intérieures en dépit du Bouclier qui dressait une 
barrière de près de 1.000 mules de long. La region est toutefois demeuree fermèe a 
l'agriculture; seuls quelques petits districts situCs dans les zones argileuses ont ètO 
mis en exploitation. 

L'extraction minière présente une autre histoire. Au milieu du xixe  siècle, on 
chercha a exploiter les gisements du Bouclier, et ces tentatives furent facilitèes par 
Ia construction du chemin defer et l'amélioration dautres voies d'accès. Parallele-
moot, des usines de pates et papiers et des centrales hydro-electriques ètaient 
aménagèes, do sorte qu'au XXI siècle le Bouclier, avec toutes ses ressources et son 
immense richesse, est apparu sous un nouveau jour. De petites communautés s'y 
sont ètablies qui vivaient de l'exploitation minière et de lindustrie des pates et pa-
piers. Los amateurs de plein air ont ègalement commencéà frequenter de plus en 
plus Ia region. Déjà au XIX° siècle les rivières, lacs et terres boisées près des 
Basses terres du Saint-Laurent ètaient exploités comme lieux de villègiature. 

Au XX siècle le Bouclier est devenu l'une des grandes regions touristiques du 
continent, et los vacanciers poussent de plus en plus vers le nord, oü le paysage 
magnifique a garde tout son charme; ii se peut memo qu'il s'ètablisse dans l'avenir 
un lien plus ètroit entre les terres colonisèes du sud et cette region, car un nombre 
croissant des touristes visitent los lIes Baffin, Ellesmere et Axel Heiberg. 

Plaines intérieures 
Empiètant sur le Bouclier a l'ouest, les Plaines intérieures se dèploient entre le 

lac des Bois et l'océan Arctique, et s'etendent jusqu'à Ia region cordi]lere, C'est Ia 
plus jeune des grandes regions physiographiques du Canada, et Ia plus simple 
quant a Ia structure. Elle se compose de couches sèdimentaires du Palèozoique da-
taut de 500 a 225 millions d'annèes, recouvertes de roches mCsozoiques et céno- 
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zoiques beaucoup plus jeunes, c'est-à-dire dont l'age vane entre 225 et 1 millions 
d'années. Les Plaines mesurent prés de 800 mules de large au niveau du 49' paral-
léle, 600 au 56e,  moms de 200 a Ia hauteur du 64e,  oC le Bouclier se rapproche des 
monts Franklin pour s'elargir de nouveau jusqu'à 500 mules environ prés du litto-
ral arctique. Dans le sud des Plaines, it se produit une dénivellation d'environ 5 
pieds par mule, depuis une hauteur de 5,000 pieds dans les Ro(;heuses jusqu'ã 700 
pieds environ au-dessus du niveau de Ia mer thins le Bouclier. 

Les glaces continentates ont déposé d'epaisses moraines de till dans les plaines, 
qui composent une bonne partie de La region. Les zones accidentées sont formées 
de moraines frontales, et it existe également des drumlins et des depots de sable et 
de gravier. Des vatlCes, larges et profondes, occupées aujourd'hui par de petits 
cours d'eau, ont été creusées par les eaux s'écoulant des rives des glaciers. On 
trouve d'immenses plaines a surface plate, comme celle du lac Agassiz dans le sud 
du Manitoba, formèes de matériaux deposes dans les lacs gla:iaires. La region 
offre un vaste panorama de plaines plates ou ondulées, propkes dans le sud a 
l'amenagement de brise-vent pour Ia protection des fermes, quelques vallées nette-
ment encaissées, bordees d'arbres, et les contours bleutés des coltines et des escar-
pements qui se dessinent a l'horizon. 

Au sud s'étend La prairie, mais au nord de Ia rivière Saskatchewan-Nord Ia forCt 
predomine. Entre les deux se trouve Ia tremblaie, zone de transition vegetate. Les 
Européens, habitués a des climats plus humides, hèsitaient a s'installer dans les 
prairies du sud a cause du faible niveau des précipitations qui vane de 12 a plus 
de 20 pouces par an. Les commercants de fourrures les ont mCme surnommées 
barrens, parce qu'elles ètaient depourvues d'arbres. II ne faut cependant pas en 
conclure que Ia region manque de ressources. MCme a l'epoque de La traite des 
fourrures on y trouvait d'immenses troupeaux de bisons dont se nourrisaient les 
Indiens, les Métis et les courreurs des bois eux-mCmes. 

Au milieu du XIX' siècle. Iorsque pour Ia premiere fois on envisagea La possibi-
lité d'utiliser les plaines a des fins agricoles, on arriva a Ia conclusion qu'elles 
étaient le prolongement du "Grand desert américain" et qu'etles coniportaient une 
"zone fertile" propice a l'agriculture dans Ia partie de La tremhlaie longeant La Sas-
katchewan-Nord. Or, dans les années 1880, le Canadien Pacifique construisit une 
voie ferrée a travers Les plaines du sud qui, a peine 20 ans plus tOt, avaient etC con-
sidérées trop andes pour Ia culture, mais qui désormais étaient ouvertes a La cob-
nisation. On y pratiquait deja L'étevage du bétail; toutefois Ins cultivateurs nouvel-
lement arrives durent résoudre certains problemes. A cette fin, its emplovérent de 
nouvelles techniques teltes que La culture a sec et l'irnigation: its pLanterent de 
nouvelles variétès de We a croissance plus rapide et, ainsi, transformCrent progres-
sivement ces terres en un riche domaine agricole. Toute difficulté n'avait cepen-
dant pas disparu pour autant. Désastreuses pour les agriculteurs, les sCcheresses 
des années 1930 ont donné lieu a de nouveaux changements technologiques et 
institutionnels. On assiste méme a une transformation physique de La region: La 
Loi sur le rétablissement agricole des Prairies prCvoit en effet Ia construction de 
barrages sur certaines rivières et Ia creation de nombreux lacs pour Ia conservation 
de I'eau et son utilisation quotidienne a des fins récréatives. 

D'importants gisements miniers dCcouverts dans les couches sedimentaires 
ajoutent au revenu agricoLe. On trouve du pétrote, du gaz naturel et de Ia potasse 
dans les plaines du sud, du pétrole et du gaz naturet au sein des formations sédi-
mentaines de La region du fleuve Mackenzie et mCme plus au nord, ainsi que de gi-
gantesques nappes de pétrole dans les sables bitumineux de l'Athabaska, dans te 
nord de l'Atberta. 



Couchers de soleil au Canada. (Ci-dessus) stir le lac Clear dana le parc national du Mont 
Riding au Manitoba (et ci-dessous) moissonneuses-batteuses balayant les vastes plaines de 
Ia Saskatchewan. 
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Region de La Cordillère 
La region He Ia Cordillère, qui mesure environ 500 mules de large sur 1,500 de 

long, constitue le plus grand ensemble de systèmes montagneux et de plateaux du 
Canada. L'âge des formations rocheuses y vane entre le PrOcambrien et le Céno-
zoique. Deux systèmes montagneux prédominent: les Rocheuses, façade continen-
tale, a lest, et La Chaine cOtiére a louest. Les Rocheuses dépassent rarement 60 
miles de large, mais, avec les monts Mackenzie, Selwyn et Richardson plus au 
n' '1, elles forment un ensemble presque continu de chaines qui s'étendent du 49e 

jjral16le jusqu'à l'Arctique: seules quelques failles peuvent y servir de passages. 
Les Rocheuses sont nées, il y a environ 65 millions d'années, d'intenses plisse-
ments, dislocations et soulèvements de roches sédimentaires. On en extrait du 
charbon dans le sud. A l'est se trouvent les contreforts, larges de 10 a 12 milles; a 
l'ouest une profonde vallée, le Fossé des Rocheuses, qui s'etend de La frontiére 
américaine jusqu'au Yukon. Les Rocheuses sont peut-être de 150 millions dan-
nées plus Jeunes que les Appalaches, et elles sont plus hautes et plus accidentées 
car l'érosion n'a pas eu le temps de faire son oeuvre. Le sommet le plus élevé est le 
mont Robson, situé a 12,972 pieds, rnais bon nombre de montagnes dépassent 
10,000 pieds. Contrastant avec les Rocheuses qui sont stratifiées, La Chane cOtière, 
allongee entre le 49' paralléle et le Yukon, est en grande partie constituée de roches 
ignées et metamorphiques contenant du minerai. Elle mesure en moyenne 100 
milles de large mais die s'élève souvent jusqu'à 9,000 pieds, et Le mont Wadding-
ton atteint 13,260 pieds. Ce système est plus vieux que ceLui des Rocheuses, et pas 
aussi anguleux, bien que le Long de Ia cOte les fjords soient nombreux et impres-
sionnants. A l'ouest de La Chaine côtière, une zone montagneuse se situe dans le 
Pacifique qui consiste en deux chaines pnincipales appelées massif St-Elie et 
chainons Insulaires. Dans Ic massif St-Elie, a Ia frontiere de l'Alaska, so trouve le 
mont Logan (19,850 pieds), qui est le sommet Ic plus élevé du Canada. Les chal-
nons Insulaires forment les lIes Vancouver, Reine-Charlotte, et d'autres moms 
impontantes, avec des cimes dépassant 6,000 pieds dans l'iLe Vancouver. Con-
trairement au plateau continental de L'AtLantique, celui du Pacifique est étroit: 
sa largeur maximale est de 50 miLles et en un endroit au large de l'ile Vancouver 
il ne mesure qu'environ 4 milles. 

Entre les Rocheuses et La region de La Chaine côtière se trouve un grand nombre 
de chainons et de plateaux, et les regions plus basses divisent l'intérieur en zones 
transversales. A l'ouest des Rocheuses, dans le sud-est de Ia Colombie-Britannique, 
on rencontre des structures montagneuses plus petites qui forment Ia chaine Co-
lombia, comprenant les chalnons Purcell, Selkirk, Monashee et Caribou, ou l'on 
extrait des métaux communs. II s'agit d'une zone trés éLevee, oü bon nombre de 
sommets depassent 10,000 pieds. Les chainons sont séparés l'un de l'autre par de 
grandes vallees ressemblant a des fossés. Entre les Rocheuses et La chaine Colombia 
a Lest et Ia Chaine cOtière a l'ouest so situe le Plateau intérieur, qui est constitué 
d'une multitude de hautes terres, plateaux et bassins de petites dimensions. L'alti-
tude des plateaux vane entre 1,000 et 5,000 pieds, et il existe des vaLlées profondé-
ment encastrées qui ont jusqu'à 3,000 pieds de profondeur, et d'oü les sommets In-
caux paraissent des montagnes. Au nond du 55e  panaLLele a l'intenieur se trouve Ia 
chaine des Cassiars et le gigantesque plateau du Yukon, entre les monts Macken-
zie, Selwyn et Richardson l'est et le massif St-Elie a l'ouest; Ia surface est trés 
morcelCe: montagnes Locales, hautes tenres et bassins. 

Aucun cours d'eau important ne traverse la region de La CordiLlére de maniere a 
faciliter L'accès aux plaines inténieures. Les fleuves Fraser et Columbia prennent 
leur source dans les Rocheuses et suivent un cours trés sinueux avant de so jeter 
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dans le Pacifique, et us ne soot pas navigables. Seul le Yukon est navigable, et en 
Alaska uniquement car ii emprunte des chemins détournés situés a de hautes alti-
tudes pour aboutir au plateau septentrional. La rivière de Ia Paix est Ia seulequi 
ouvre une brèche dans les Rocheuses, mais les premiers constructeurs de chemins 
de fer ont cherché un passage plus au sud et ont construit des lignes dans les pas-
ses de Ia Tete-Jaune, a 3,720 pieds au-dessus du niveau de La mer, du Cheval-qui-
Rue, a 5,332 pieds, et du Nid-du-Corbeau, a 4,459 pieds. Pour atteindre Vancouver 
Ia voie ferrée transcontinentale a suivi le Fraser Canyon, traversant le Plateau inté-
rieur et La Chaine câtière. Aujourd'hui, des routes pénOtrent dans les plateaux et 
les montagnes de La Colombie-Britannique, et Ia grande route de L'Alaska coupe 
méme a travers le Yukon, mais l'Ctablissement en regions montagneuses de 
réseaux de communication adequats est le fruit d'une bataille acharnée. 

line region au terrain aussi vane renferme de multiples ressources. Les monta-
gnes offrent de superbes forCts de bois tendre, en particulier les chaines insulaires 
et cOtières, oü les précipitations sont exceptionnellement abondantes, atteignant 
100 pouces ou plus chaque année. Par contre, les regions de l'intérieur sont andes, 
parfois même desertiques Ia oU il ne pleut presque jamais. Outre Ia forét, les res-
sources prirnaires comprennent des gisements miniers, des sites hydro-electriques 
et Le Poisson de l'ocCan Pacifique et des rivières locales; dans certaines vallOes, par 
exemple celles d'Okanagan et du bas Fraser, ii se fait aussi un peu d'agriculture. 

Au debut du XIXI siècle, on commença a venir de Montréal et de Ia bale dHud-
son pour faire le trafic des fourrures, puis au cours des années 1860 ce fut Ia ruée 
vers l'or dans Ia region du Fraser. Les fourrures et l'or étant des produits évalués 
au poids, les frais d'expédition vers des marches éloignes se justifiaient, mais 
comme il n'en allait pas de méme des autres matières brutes le developpement de 

Pius montagneux des Rocheuses surplornbant les contreforts et les prairies du sucl-ouest de 
Alberta. 
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cOte du Paculique, les glaces ont creusé en fondant denormes fjords 
dana lea profondes vallées en forme do fer a cheval découpées par les 
glaciers. II reste encore des glaciers alpins et des champs do glace dans 
le massif St-Elie, Ia Chaine cOtière et les Rocheuses. 

Ia region a retardé. L'histoire de i'exploitation de produits tels que les sciages, les 
pates et papiers, le poisson et les métaux communs traduit les qualites speciales 
de cette region. La mise en valeur de ces produits primaires, c'est-à-dire letablis-
sement de conserveries, louverture de mines, de raffineries, de scieries et dusines 
de pates, Ia nécessité de vaincre les difficultAs internes de communication et les 
frais du transport vers des marches eloignés, exigeait des investissements considé-
rabies afin que le volume de production puisse justifier les dépenses. Toutefois 
labondance des ressources naturelles motivait I'énorme coOt de leur exploitation 
commerciale. Le tourisme constitue une autre industrie d'importance. La Cordil-
lère, avec sun panorama dune beauté grandiose et sauvage, est devenue Pun des 
grands centres de villégiature du continent, tant en été quen hiver. Et sur La cOte, 
le climat est assez doux pour que chaque année de nombreux Canadiens a Ia re-
traite viennent s'installer a Victoria et a Vancouver. 

JOHN WARKENTIN 



Climat 
Alors que le temps reprCsente l'ensemble des conditions mCtéorologiques a Un 

moment donné, le climat peut étre dCfini comme l'état general ou moyen du 
temps. Dans un pays aussi vaste que le Canada, ii existe divers climats car les con-
ditions different beaucoup d'une region a l'autre. Les renseignements a ce sujet 
proviennent des observations enregistrées pendant des années par des milliers 
d'observateurs dans des centaines d'endroits au Canada. Certaines stations météo-
rologiques ne sont dotées que dun pluviometre, c'est-à-dire d'un entonnoir de 
forme et de grosseur standard, pour recueillir Ia pluie et en mesurer Ia quantite; 
d'autres possédent en outre une paire de thermométres montés sur un écran a in-
terstices standard, qu i enregistrent les temperatu res maximales et minimales quoti-
diennes. Les aéroports et les stations agronomiques expérimentales, munis d'un 
équipement d'observation complexe, emploient des techniciens spécialement for-
més pour observer et enregistrer, outre les temperatures et les précipitations, le 
vent, I'humjditC. Ia radiation, Ia pression et Ia nébulosité. 11 existeau Canada plus 
de 2.400 stations metéorologiques, dont 250 environ sont de type complexe. 

Comme le temps vane d'une année a l'autre, ii faut maintenir des stations me-
téorologiques pendant longtemps dans Ic plus grand nombre d'endroits possible 
de sorte que les observations enregistrées ne soient pas faussées par une ou deux 
années exceptionnelles. Dans les zones tempérees, oc est situé le Canada, 30 ans 
suffjsent a etabhr La variation normale du climat. Néanmoins, des observations 

La pluie des violentes averses d'êté forme une tramnée bleue-grise qui va du cumulo-nimbus a 
grand développement vertical jusqu'au sol. Au-dessous du nuage d'orage. Ia turbulence et 
I'evaporation produites par Is pluic qui tombe forment des nuages dechiquetes. Les éclair-
cies qui decoupent La masse grisMre indiquent que Ia zone orageuse ne s'étend qua un niille 
ou deux a partir de cet angle. 

- 	

- 
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prolongees peuvent We revélatrices et permettent de determiner levolution du 
clirnat. Chaque annAe le Service de l'Environnement atmospherique reçoit les ré-
sultats de deux a trois millions d'observations individuelles effectuées dans tout 
le pays. Créce a l'application de méthodes appropriées, cette masse imposante de 
donnCes permet de dresser un tableau précis des climats canadiens. 

La source d'energie de tous les mouvements atmospheriques est en definitive Ia 
radiation solaire absorbee par I'atmosphere et, dans une plus grande mesure, par 
Ia surface de Ia terre. L'énergie terrestre se communique erisuite a l'air par conduc-
tion, par convection et par radiation sur grandes ondes. En hiver, le Canada reçoit 
du soleil moms d'energie qu'il nen donne, et en été on peut en dire autant des iles 
do Nord, 11 y a compensation par transfert de chaleur en provenance des zones 
mériclionales, l'air froid étant alors remplace par de l'air chaud. Ce phénoméne est 
dU a Ia circulation en sens contraire des aiguilles d'une montre autour des zones 
de basse pression, lesquelles se dCplacent a leur tour dans un mouvement ondula-
toire (et géneralement douest en est). 

En raison du mouvement de ces bandes de basse pression, la provenance de l'air 
a différents endroits du Canada vane tous les deux ou trois jours, ce qui explique 
les fluctuations meteorologiques constantes auxquelles les Canadiens sont accou-
tumés. Les valeurs moyennes ne sont donc pas des mesures absolues et, de fait, ii 
ne faut pas oublier que Ia variation est un element essentiel du clirnat. A Calgary, 
Ia temperature moyenne en janvier est de 14.2 ° F mais, au cours de quelque 90 an-
nées d'observation, des maximums de 61°F et des minimums de-48°F ont etC en-
registrés. 

Côte de la Colombie-Britannique 
A cause du mouvement general de l'air d'ouest en est au-dessus de Ia cOte, et des 

barrières rriontagneuses qui traversent Ia province du nord au sud, l'air froid de 
l'intérieur atteint rarement Ia cOte de Ia Colombie-Bnitannique, Par consequent, les 
temperatures accusent des variations saisonnières relativement faibles caractéris-
tiques des grandes masses d'eau; les hivers sont doux et les étés frais. En été, l'ex-
tension vers I'est de Ia zone semi-permanente de haute pression qui régne au-des-
sus du Pacifique apporte generalement du beau temps. En hiver, des zones profon-
des de basse pression provenant du golfe de l'Alaska balaient la cOte, de sorte que 
le gros des précipitations tombe durant cette saison. Les vents du littoral poussOs 
vers les versants exposés des mootagnes provoquent de fortes pluies le long de la 
cOte. Certains endroits de l'ile Vancouver reçoivent les plus grandes quantités de 
pluie au Canada, soit en moyenne plus de 200 pouces par an. Dans la partie nord 
du littoral, une bonne proportion des précipitations hivernales tombe sous forme 
de neige, et le total pour Ia saison atteint facilement 200 a 300 pouces. A Kildala 
Pass, ii en est tombé en moyenne 765 pouces par an sur une période de cinq ans. 

Lntérieur de la Colombie-Britannique 
Lorsqu'ils atteignent l'intérieur de Ia Colombie-Britannique, les vents pluvieux 

du Pacifique ont perdu beaucoup de leur humidité par suite de leur ascension for-
cée au-delà des montagnes; aussi les vallées intérieures sont-elles relativement sé-
ches. Si on traverse la province en direction de lest, on constate que les précipita-
tions augmentent a l'ouest des chaines de montagnes et diminuent a l'est. Comme 
lair froid de l'Arctique arrive souvent a franchir les montagnes en provenance du 
nord et de l'est, les temperatures d'hiver sont beaucoup plus froides 6 l'intérieur 
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que sur le littoral et, comme les montagnes font obstacle a l'influence modératrice 
de Ia mer, les temperatures soot Olevées en éte, le maximum atteignant en bien des 
endroits une moyenne quotidienne de 80°F ou pius. En hiver, les temperatures mi-
nimales varient entre 20°F dans le sud et bien au-dessous de zero dans le nord. 

Provinces des Prairies 
Aucune barriere montagneuse ne protege les provinces des Prairies contre l'air 

froid se deplaçant vers le sud en provenance de I'Arctique, ou contre l'air chaud 
qui monte des plaines centrales des Etats-Unis. Aussi enregistre-t-on dans cette ré-
gion du Canada les plus grands écarts annuels de temperature entre l'été et 
l'hiver; de plus, Ia variabilité d'un jour a l'autre peut y être plus accentuée que 
dans n'importe queue autre partie du pays. En hiver, les temperatures descendent 
souvent au-dessous de zero, l'humidité absolue est faible et les precipitations gé-
néralement peu abondantes, 

Les blizzards soot caractéristiques des hivers des Prairies. Ii s'agit de vents gla-
cials et violents accompagnés de tempetes de neige durant lesquelles la visibilité 
est parfois presque nulie a cause de Ia neige qui s'amoncelle et tourbilionne. Ii 
peut tomber moms d'un pouce de neige mais, comme elle est charriée par des 
vents violents, elle bouleverse les activités de l'homme plus que tout autre phéno-
mène méteorologique. Un autre element du climat de Ia region albertaine située 
tout prés des contreforts est le chinook d'hiver, caractérisé par des vents chauds et 
secs qui soufflent des montagnes et produisent une augmentation spectaculaire de 
temperature, celle-ci pouvant passer de —20°F a +35°F. Les vents du chinook sont 
habituellement violents, se deplacant a une vitesse de 25 a 50 mules a l'heure, et 
les rafales qu'ils provoquent peuvent atteindre ou dépasser 100 mules a l'heure. 
L'air étant sec, la couche de neige disparait trés rapidement et le vent charrie par-
fois de La terre. Le chinook balaie la region en direction de l'est sur une distance 
d'environ 100 mules a partir des contreforts, mais plus a i'est il perd rapidement 
de son intensité. 

En été lair des Prairies est beaucoup plus humide qu'en hiver, et bien que les 
systémes meteorologiques traversant Ia region soient relativement faibles, us pro-
voquent souvent des orages accompagnés de fortes pluies et de gréle. Le sud-est de 
l'Alberta et le sud-ouest de La Saskatchewan ont le climat le plus sec des Prairies, 
et les précipitations augmentent generalement d'ouest en est, a mesure que le reste 
de Ia Saskatchewan et du Manitoba subit l'influence des courants chauds et humi-
des originaires du centre des Etats-Unis. D'autre part, les précipitations sont 
relativement abondantes dans certains secteurs des contreforts et dans le nord de 
l'Alberta, oU les masses d'air sont soulevées dans un mouvement giratoire se din-
geant vers l'ouest, 

Ontario 
Le climat de Ia majeure partie du sud de I'Ontario et de Ia region du nord de la 

province située a l'est du lac Supérieur est sensiblement influence par Ia presence 
des Grands lacs. En outre, les masses d'air qui circulent dans le nord de I'Ontario 
sont generalement plus nordiques que celles qui se deplacent au-dessus des pro-
vinces des Prairies, et c'est pourquoi les printemps y soot plus tardifs que dans les 
Prairies. Les hivers sont froids et secs a cause de l'air arctique. En ete, une succes-
sion de cyc]ones produit d'abondantes précipitations dans Ia region, bien que les 
étés solent chauds pour une telle latitude; bon nombre de stations ont enregistré 
au moms une fois 100°F. 
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Le sud de !'Ontario est protégé des vents de l'ouest par les Grands lacs; aussi les 
étés sont-ils plus frais et les hivers plus doux que dans l'est de Ia province ou aux 
Etats-Unis, a l'ouest des Grands lacs. En juillet, par exemple, les temperatures 
moyennes s'echelonnent entre 64°F et 70°F en Ontario, tandis qu'au Minnesota a 
pareille latitude Ia moyenne est d'environ 72°F. En janvier, Ia temperature 
moyennevarie entre 18°F et 24°F en Ontario, et sesitue a 11°F au Minnesota. L'in-
fluence des lacs se fait surtout sentir le long du rivage, en particulier en été oü par 
temps ensoleillé one brise fraiche tend a rOduire Ia temperature maximale. Le sud 
de 1'Ontario, cependant, recoit parfois durant l'été des vagues d'air chaud et hu-
mide provenant du sud des lacs. Les précipitations sont réparties uniformément 
au cours de l'année: bourrasques frequentes en hiver, tempétes moms violentes et 
orages dans l'atmosphère chaud et hurnide de l'étO. Les précipitations annuelles 
varient entre 30 et 40 pouces. 

Québec 
Le Québec connait, du fait de son étendue, un grand éventail de climats. Dans le 

nord et le centre de Ia province les hivers sont froids et les étés, bien que relative-
ment courts, sont chauds. Dans le sud, en particulier le long de Ia rive nord du 
golfe Saint-Laurent, les chutes de neige sont assez abondantes, Ia moyenne an-
nuelle dépassant 100 pouces. Dans les basses terres de la vallée du Saint-Laurent 
le climat ressemble beaucoup a celui do sud de l'Ontario, bien que les températu-
res soient plus extremes parce que l'influence modératrice des Grands lacs ne se 
fait guOre sentir dans la region. 11 s'agit donc d'un climat plus continental, oü les 
temperatures estivales sont a peu près analogues a celles de 1'Ontario, mais les hi-
vers un peu plus froids. 

Le "ballon" qui surmonte le navire meteorologique Vancouver contient lantenne d'un radar 
unique en son genre servant a determiner Ia direction du vent. Le radar suit le ballon pen. 
dant son ascension et transmet les renseignements captés a un ordinateur qui les traduit et 
indique Is vitesse et Ia direction du vent minute par minute. 
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La neige y est plus abondante et persistante parce que les hivers soot plus froids; 
en effet, Ia temperature moyenne de janvier est de 15°F a Montréal, 10°F a Ottawa 
et 24°F a Toronto. 

Provinces de I'Atlantique 
Les climats de Ia cute atlantique du Canada soot de cara(;tere plus continental 

que ceux de Ia côte clu Pacifique en raison des depiacements dair en provenance 
de I'ouest qui amènent souverit des masses d'air continental. Un couloir parallèle 
a Ia cóte de lAtlantique est couramnient emprunté par les tempétes qui, lorsqu'el-
les sont bjen formées, peu vent produ ire des vents violents et déverser dabondan-
tes précipilations sur les regions cOtières. En hiver, les précipitations tombent sou-
vent sous forme de pluie le long de Ia cOte de Ia Nouvelle-Ecosse, et en neige au 
Nouveau-Brunswick: des pluies verglacantes se produisent parfois dans les zones 
intermédiaires. Les étés soot generalement frais, bien quon puisse enregistrer des 
temperatures dans les 90°, en particulier au Nouveau-Brunswick, la plus continen-
tale des provinces Maritimes. 

L'iie de Terre-Neuve et Ia cãte du Labrador sunt parfois envahies par des masses 
dali humide provenant de Ia mer et entrainant d'abondantes chutes de neige ou 
de pluie. Pour ce qui est du climat. Terre-Neuve est la plus maritime des provinces 
de lAtlantique, particuiièrement par ses printemps et ses étés qui sont trés frais 
par rapport au reste du Canada. Les tempOtes qui se dirigent vets le nord en Ion-
geant la cOle de i'Atlantique traversent souvent l'est de Terre-Neuve et s'accom-
pagnent de vents violents en direction du nord-est. de piule ou de neige. Au Labra-
dor, comme ailleurs dans Ia region, le climat est généralement de type analogue a 
celui de Ia cOte est, mais les temperatures sont plus basses et une plus grande pro-
portion des précipitations se déverse sous forme de neige, car on est plus au nord. 
Les masses d'air de I'Arctique qui descendent vers le sud-est en passant par le La-
brador ne subissent pas de modifications; les temperatures hivernales sont donc 
très froides. 

Yukon et Territoires du Nord-Ouest 
La latitude élevée du Nord canadien. situé pour une bonne part au-delà du cer-

cle polaire. est le principal facteur qui determine Ia temperature. C'est ainsi 
qu'une grande partie de Ia region connait la nuit polaire. Méme en été oü les jours 
sont longs, les rayons du soleil de midi frappent Ia terre a un angle tellement faible 
qu'ils ne produisent pas Ia méme chaleur que plus au sud. Durant ihiver, Ia cou-
che de neige ou de glace qui recouvre le sol et linsuffisance de la radiation solaire 
contribuent a produ ire de trés basses temperatures. Ii se forme donc de vastes zo-
nes de haute pression empechant lair chaud du sud de s'infiltrer. Dans une 
grande partie du Nord Ia temperature reste au-dessous de zero pendant toute Ia 
durée du long hiver, Ia moyenne descendant jusqu'à —35 °  F en février dans le nord 
de l'archipel arctique. Les temperatures moyennes les plus basses se produisent 
dans les lies nordiques niais les plus fortes extremes sont ordinairement enregis-
trees au Yukon; c'est en effet a Snag qua été observée Ia plus basse temperature ja-
mais enregistrée en Amérique du Nord (-81°F). 
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Le paysage canadien 
Le Canada est borde de trois oceans. Au nord, son vaste archipel arctique 

s'émiette vers le pOle, blanc en hiver et bleu en été, sous le soleil de minuit. A l'est, 
l'Atlantique baigne les fjords de la terre de Baffin et du Labrador, pénétre profon-
dément dans le fleuve Saint-Laurent, et tourbillonne autour des cOtes dechique-
tees des provinces de l'Atlantique. A l'ouest, le Pacifique trace une ligne plus ré-
guliere le long des rochers, des plages et des lies. 

La littérature et l'art du Canada ont revélé certains aspects de ses multiples pay-
sages. us ont egalement fait voir comment les Canadiens réagissent au milieu oO 
ils vivent et comment us administrent leurs ressources. On a fait grand état de l'es-
prit d'aventure des Canadiens et de leur lutte contre des éléments adverses. Endu-
rer des hivers longs et froids, voyager sur Ia glace et a travers la bourrasque, abat-
tre des foréts épaisses et labourer un sol parfois ingrat: tout cela, c'est l'histoire 
canadienne. 

Les inventions et les traditions des differentes populations du Canada sont fort 
variées, qu'elles soient représentées par le traineau et l'igloo de l'Esquimau, le 
wigwam et le canoe de l'lndien, les maisons de ferme en pierre des premiers co-
lons français, les residences de style georgien des Loyalistes ou les usines des 
temps modernes. Les matériaux de construction, provenant directement du milieu 
physique, étaient assortis au paysage, tandis que les matières importées témoi-
gnent de Ia diversité des origines. Depuis quelque temps les administrateurs ont 
remplace les pionniers, et une puissante économie est née de l'exploitation indus-
trielle. Elle est dirigee a partir des centres urbains oO habitent aujourd'hui Ia plu-
part des Canadiens. 

Le paysage humanisé de ce vaste territoire conserve l'empreinte de son moule 
naturel, et les Canadiens prennent de plus en plus conscience de Ia richesse que 
constituent les rochers, les plantes et les animaux, richesse qui n'est pas nécessai-
rement exploitable du point de vue économique mais qui doit être preservée 
comme cadre d'une vie heureuse. Toutes les sociétés civilisees ont consenti a 
payer le prix pour des valeurs non marchandables mais combien précieuses a 
leurs yeux. 

Les écosystèmes du Canada 

L'écologiste ne jouit pas encore de l'influence de l'économiste, mais il se fait en-
fin écouter et ses definitions serviront de plus en plus a repérer les qualites du mi-
lieu humain qui méritent d'être conservées et mieux intégrees a Ia vie d'aujour-
d'hui. Sa perspective est axée sur l'écosystème, unite de base de l'environnement, 
qui consiste en populations vivantes (microbes, plantes, animaux, hommes) ex-
ploitant les ressources a leur disposition. Celles-ci comprennent: Ia chaleur, l'éner-
gie, Ia lumiere solaire, l'humidité et l'eau dans l'air et le sol, et un assemblage corn-
plexe de gaz, de liquides et de solides dans l'atmosphére et le sol. Les plantes et les 
animaux sont des produits du cycle des elements nutritifs de l'air et du sol, mais 
us servent également de nourriture les uns aux autres et leurs tissus, éventuelle-
ment rendus a l'environnement, entrent a nouveau dans le cycle. 

Ainsi, un etang, une forét ou une yule possedent des qualites et des quantités de 
ressources mesurables. Les agents responsables de leur cycle sont autant de mail-
Ions dans des chaines alimentaires et des transferts d'energie plus ou moms com-
plexes. Alors que l'étang et Ia forét peu vent pratiquement se suffire a eux-mêmes, 
renouvelant chaque année leurs provisions d'aliments et d'energie, Ia yule, plus 
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complexe, depend dans une large mesure de l'importation, entre autres de sub-
stances vegetales et animales. Par contre, elle émet de puissantes inform ations qui 
influencent grandement les investissements dans les forets, les ferrnes. les indus-
tries, les banlieues, et même dans les regions sauvages. 

Un paysage est ainsi une mosoique d'écosystèmes. Une vallée, une montagne, 
une rivière ou une yule abritent une infinite d'organismes vivants avec lesquels el. 
les partagent Ieurs ressources, Celles-ci sont plus ou moms renouvelables et les 
organismes sont les agents capables de les transformer a divers degres en des pro-
duits plus ou moms stables. Vu dans cette optique. le rendement potentiel des 
paysages canadiens est trés inégal. malgré Ia diversité des types. 

Au plus haut niveau, le climat exerce le contrOle majeur et permet de distinguer 
en gros les zones suivantes: arctique, subarctique, montagneuse, boreale, centrale, 
tempérée de l'ouest et tempérée de l'est. A l'intérieur de chaque zone, les faibles 
contrastes climatiques, les accidents topographiques. Ia repartition des types de 
relief et La formation des sols permettent l'emergence de différents écosystémes. 
Ceux-ci sont peuples de plantes et d'animaux qui dans le passé ont été exposés a 
différentes adversites, dont l'action des glaciers ne fut pas Ia moindre, qui out pro-
voqué leur migration. 

L'homme a modifié le relief et le régime découlement des eaux et ii a détruit ou 
remplacé la végétation naturelle dans une vaste gamme d'ecosystémes. 

La toundra arctique 
A cause du pergelisol, seule une petite communauté biologique arrive a croltre 

dans Ia toundra arctique. La plupart des communautés végétales sont très insta-
bles. saul dans les conditions les plus ares. De méme, les populations animales 
fluctuent considérablement: les lemmings, petits rongeurs, sont a peu prés invisi-
bIas certaines années et pullulent a d'autres moments, et ils se font dévorer par des 
mammiferes plus gros qu'eux et par des oiseux prCdateurs. 

Les fjords abrupts de l'IIe Baffin, avec leurs falaises at leurs éboulis, leurs vastes 
plaines graveleuses d'épanchement glaciaire, leurs collines a dOmes surbaissés. 
leurs rivages et leurs marais littoraux, et leurs calottes de glace permanente cer-
nées de flaques de neige fondante, ont peut-être le plus grand repertoire d'écosys-
témes: les marais de laiches et de graminées sont grouillants d'oiseaux en été, ainsi 
quecertaines falaises de l'lle dont las habitants se nourrissent de Ia faune marine. 
Les littoraux rocheux et les corniches glacees abritent une population variée de 
mammiféres marins, qui s'alimente de poissons et d'invertébrés qu'elle trouve 
dans Ia mer. 

Les terres séches et basses, plus andes, sont couvertes d'une toundra qui se dé-
coupe en dalles de saules nains, d'airelles, de rhododendrons et de camanines noi-
res entremêlées de saxifrages en fleurs, de renoncules, d'arénaires, d'herbe aux 
poux et de touffes de luzules et de laiches. Des troupeaux de caribous paissent at 
broutent ces plantes et l'omniprésent lichen (Cladonia). Le kauf musqué, vivant 
en bandes eparpillees sur le territoire, est plus sedentaire et broute davantage. 

Les plaines du bas Mackenzie, par ailleurs, sont de vastes prés humides parse-
més de marécages mousseux et sillonnés de cours d'eau bordes d'écrans de saules. 
Les épinettes raccourcissent a mesure qu'on approche de l'estuaire. 

La plus grande partie de ce territoire est presque vierge, mais trés vulnerable, 
comme en témoignent la destruction irreversible de certains pergélisols at Ia pol-
lution des eaux par le pétrole. En un sens cette region n'est pas plus vulnerable 
que bien d'autres, mais son sol est plus susceptible de subir des modifications irré-
versibles que celui des zones tempérées. 
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La savane subarctique 
Alors que Ia toundra est dépourvue d'arbres, Ia vaste zone qui s'étend sur tout le 

Nord canadien au-delà de Ia forét boréale a des épinettes, des mèlezes, des sapins, 
des pins et des bouleaux en bosquets ou isolés ou en formations ouvertes et régu-
Iieres, avec un sous-bois d'arbustes de haute taille (aulnes, amélanchiers, cor-
nouillers, chCvrefeuilles, saules), des arbrisseaux (la plupart de la famille des 
bruyères: kalmias, arbre a the du Labrador, bleuets) et un tapis de mousses et de li-
chens (surtout des cladonias) parsemé de touffes dherbes diverses. 

La zone subarctique est faite de contrastes. Au nord les arbres sont rabougris 
et des pans de toundra occupent les endroits éleves et secs; au sud les arbres 
sont plus grands et plus serrés, les sous-bois plus luxuriants, et les rives des cours 
d'eau et le relief protégé permettent l'épanouissement dune forét de coniferes. 

Une grande partie de cette zone chevauche le Bouclier canadien, et est constel-
lee de lacs en voie d'invasion par des tourbières flottantes. Les bassins fermés sont 
nombreux et le muskeg submerge une grande partie du paysage: de grands lacis 
flottants (mais qui échouent éventuellement) sont formes de petit-the et d'autres 
arbrisseaux ancrés dans une matrice de mousse de sphaigne qui tapisse le sot, le-
quel est envahi a partir des bords par des rangées d'epinettes et de mélèzes. 

On ne peut extraire du bois marchandable de cette zone, mais la presence de 
plusieurs gites de rninéraux précieux a suscité l'apparition de villes modernes, qui 
s'approvisionnent plus au sud. 

La forét boréale 
De Terre-Neuve ala Colombie-Britannique et au Yukon, la forét d'épinettes et de 

sapins, si justement appelée foret canadienne, est a peu prés ininterrompue. Dans 
l'est les espéces sont peu nombreuses: épinette blanche et noire, sapin baumier, 
melèze, pin gris, et aussi pin rouge et pin blanc (plus abondant vers le sud, cepen-
dant). Dans l'ouest, on trouve maintes autres espéces d'épinette, de pin, de sapin, 
de melèze, de pruche, le sapin Douglas, et bien d'autres arbres encore. Aux plus 
basses altitudes, toutefois, Ia forét canadienne est trés homogéne dans sa structure, 
avec ses grands arbres en fléches au feuillage a aiguilles persistant, ses arbres de 
petite taille peu nombreux et eparpillés (tels le sorbier d'Amérique, l'amelanchier, 
le cornouiller) et son tapis de mousses plumeuses avec des touffes d'herbes en 
fleur (sUrette des bois, quatre-temps, streptope, savoyane, the des bois). 

Cette forét, sur le Bouclier canadien ondulant, sur les terres plates au nord des 
prairies, sur les contreforts de part et d'autre des Rocheuses, est coupée par des 
cours d'eau dont les plaines de débordernent sont recouvertes d'une riche forét de 
saules et de peupliers baumiers, par des falaises auxquelles s'accrochent des fou-
géres et des campanules, par des marais plats remplis de joncs de grande taille et 
de quenouilles, et par de grands bassins fermés et tourbeux. 

Les oiseaux y sont trés nombreux: des groupes successifs de migrateurs s'arrê-
tent é chaque latitude, soit pour s'y nourrir et s'y reposer en route vers les terrains 
de reproduction subarctiques ou arctiques, ou encore pour se reproduire a l'inté-
rieur des foréts, dans les arbres, les marais ou les marécages, ou sur les corniches 
des falaises. C'est egalement l'habitat de l'orignal, qul se nourrit de rhizomes de 
nenuphars en été et des bourgeoris et de l'écorce des arbustes en hiver, de l'ours 
noir omnivore, et de maintes espOces d'écureuils et de rongeurs plus petits. Les 
lacs et les cours d'eau regorgent de poissons, en particulier de brochets et de 
salmonidés. Des nuages d'insectes, surtout des moustiques et d'autres mouches, 
sont suspendus comme un voile de brume au-dessus des écosystèmes humides. 
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Les villes miniOres, les villes de marché agricole, et les industries du bois sont 
les centres nerveux do La forét canadienne, qui est aussi un vaste champ d'activites 
sportives occupé par des parcs nationaux et provinciaux nombreux et étendus. 

Les hauteurs alpines 

Dans les Rocheuses et les chaines cOtiéres, Ia succession complexe des zones de 
végétation provient du refroidissement du climat a mesure que laltitude augmen-
te. Passé le niveau propice a Ia forét boréale, une savane subalpine apparait, sern-
blable a bien des egards a Ia savane subarctique. Plus haut, les arbres raccourcis-
sent et on trouve finalement une brousse dense on épinettes et pins sont taillés en 
drapeaux sons l'effet des vents et sont brélés par le froid. 

Au-delà de cette zone predomine Ia toundra alpine, qui est semblable a celle de 
l'Arctique. A certains endroits cue lui est presque identique, là ou bon nombre de 
plantes (silène acaule, maintes saxifrages, arénaires, Iakhes, airelles, etc.) appar-
tiennent aux mémes espéces. Cela est vrai également des sites alpins et subalpins 
dans le nord-est du Québec et au Labrador. 

Le climat alpin diffère toutefois sensiblement de celui do l'Arctique: la chaleur 
des jours d'été, l'absence genérale do pergélisol, les sols plus profonds, tout favo-
rise une végétation plus luxuriante. La presence de maintes plantes inconnues 
dans l'Arctique donne souvent au paysage alpin un aspect plus brillant et plus 
coloré. 

Les Rocheuses ont également une riche faune de papillons, de petits rongeurs, et 
d'ongules peu communs tels le mouflon et la chévre de montagne. 

L'entreprise humaine au niveau alpin se limite pratiquement aux excursions et 
autres activités de méme nature. 
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Les prairies 
Un arc-boutant de sécheresse fait une intrusion depuis Ia frontiëre arnéricaine 

vers le nord et pénètre te Manitoba, Ia Saskatchewan et l'Alberta: c'est Ia prairie 
canadienne, a I'herbe tantOt haute, tantOt moyenne et tantOt rase, ce dernier cas se 
présentant dans les zones plus sèches et plus élevées. La prairie vierge et les corn-
munautés de plantes de Ia steppe témoignent aussi de Ia qualite du sol; elles vont 
du riche chernozem avec sa couche noire profonde, aux sols quasi-désertiques de 
Ia steppe exposée a lérosion. La plus grande partie de Ia prairie canadienne origi-
nale consistait en une prairie mixte> aux quantités variables de boutetona, de 
stipa, dagropyron, de sporobole et de fetuque. Y étaient associés certaines herbes 
a feuilles larges (pulsatille, verge d'or, achillée, gaillet, phlox, armoise des 
champs, et quelques arbustes comme le raisin dours. Ia potentille frutescente et le 
symphoricarpe). Le role de ces arbustes devient de plus en plus manifeste datis le 
grand arc qul cerne La prairie au nord et qui est appele parc de trembles. Cette 
region est cornposée de médaillons de trernblaies qui se propagent végCtativement 
et qui sont encerclees par une zone-tampon darbustes au sein d'une vaste matrice 
d'herbes de prairie. Les escarpements des riviéres et les dunes montrent une tapis-
serie changeante de genévrier horizontal, de cerisiers de Virginie, et d'herbes de 
dune. Dans les zones plus chaudes et plus sèches on trouve de petits lacs d'eau 
salee et des plantes typiques qui tolèrent le sel (salicorne, arroche). 

La plus grande partie de Ia prairie vierge a toutefois été labouree; cette zone est 
devenue le grenier du Canada et ses abondantes récoltes de blé ont nourri bien 
d'autres regions du monde. Elle se révéle riche en pétrole et en potasse, de sorte 
que le paysage agricole est interrompu ici et là par le developpement industriel. 

Aprés plus de cent ans d'exploitation, ii se pourrait bien que la richesse des sols 
des Prairies ne soit pas aucsi facilement renouvelable quon le croyait auparavant. 

Etudiants en biokgie 
rvc:evant Un cours pra. 
tique sur les pentes du 
mont Burnaby (C-B.) 
ou ils effectuent une 
enquète stir Ia vie des 
p Id ut es 
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La forét côtière du Pacifique 
I.e climat temperé-chaud et La torte humidité qui regnent vers le sud de Ia côte 

de Ia Colombie-Britannique ont permis Ia survivance d'une sorte de forét ombro-
phile tempérée on dominent les pruches et les thuyas gêants, avec un sous-bois de 
madrone a feuilles persistantes, d'érables a grandes feuilles, de cornouillers et 
daulnes, et de grandes fougeres luxuriantes. Des mousses et des lichens couvrent 
souvent les troncs et les branches des arbres. 

L'incendie, l'abattage et les conditions du sol favorisent des peuplements serrés 
de sapins Douglas et de pins Murray. Les marécages sont aussi bien pourvus et of-
frent une végétation plus luxuriante qu'ailleurs. 

Aucune region ne produit des arbres plus magnifiques. Leur croissance rapide 
rend possible une utilisation cyclique efficace. Le climat de certaines vallées est 
trés favorable a La culture des fruits. Les rivières et les cours d'eau regorgent de 
poissons, surtout de saumons, ce qui constitue Ia base d'une importante industrie. 

La forêt tempérée de PEst 
Cette forOt se divise en trois principales regions. Dans Ia zone de lAtlantique 

(Acadie), les bois durs nordiques (hétre, erable, bouleau jaune) s'associent a Ia pru-
che et mCme a l'épinette et au sapin, et on trouve d'immenses dunes et salines. Sur 
Ia rive nord des lacs Erie et Ontario et le long du Saint-Laurent jusqu'â La plaine de 
Montréal, domine Ia foret de hétres et d'Crables, ou poussent egaLement le chCne 
blanc, L'hickory, le foyer, le tilleul, Le merisier. Le reste de cette region est stricte-
ment le domaine des bois durs typiques du nord, a ]'exception gCnéralement du 
chCne et de L'épinette. 

Les changements saisonniers dans cet écosystème sont frappants, avec une 
abondante poussée d'herbes fleurissant a ras de terre sous Ia lumière du printemps 
(trille, sceau-de-Salomon, claytonie, ail-doux) et un eparpillement plutOt mince 
dherbes estivales plus grandes croissant dans L'ombre pleine de l'été (osmorhize, 
aster, verge d'or). 

Dans les plaines d'inondation, los vastes foréts qui poussent dans les alluvions 
des grandes riviéres, des lacs et des cours d'eau sont composées surtout d'ormes, 
d'erabLes argentés et de frCnes, et de Ia méme facon offrent au printemps une vague 
luxuriante de plantes a feuiLles larges (chou-puant) et en été une etendue dherbes 
denses (impatientes, orties du Canada) enracinées dans un sot désormais bien 
aérC. On trouve aussi des marais dominés par les quenouilLes et les scirpes, et des 
marécages oü poussent des saules touffus, des aulnes et des harts rouges. Le boule-
versement cause par les glaciers et La reorientation subséquente des cours d'eau 
ont entrainé L'alternance de bancs secs graveleux et sablonneux. Ii existe égaLe-
mont des crêtes oü dominent de petits bouleaux a feuilLes de peuplier et de grands 
pins blancs, et des bassins peu profonds plus ou moms fermés oU La tourbe s'est 
accumulAe et oü Ion trouve une variété méridionale de muskeg, avec un eparpilLe-
ment de mélèzes et d'epinettes noires, une natte épaisse de petit-the, et une cer-
tame quantité de sarracénies et d'orchidées aux couleurs vives. 

C'est La plus ancienne region du Canada, avec son agriculture traditionneLle (fer-
mes rnixtes ou Iaitières, cultures spéciaLisées, horticulture, vergers), et son indus-
trio et son urbanisation croissantes qui ont cause to repli et L'isolement de Ia faune, 
La disparition de La truite et du saumon. La pollution de l'eau, do l'air et du sol. Les 
parcs et los reserves y soot rares, il est vrai, mais do nouvelles conceptions de pro-
jets d'autostrades, de ceintures vertes et do planification urbaine offrent Ia pro-
messe dune meilleure recuperation des éléments naturels du paysage. 

PIERRE DANSEREAU 



L'Arctique canadien 
La region équivaut au "Grand-Nord" et a l'MExtrCrne-Nord' du pays, suivant les 

definitions données dans Canada 1970 (Ottawa, 1969): ces expressions sirnples 
mais significatives qualifient les parties les plus rudes du pays. II n'est donc point 
étonnant que le chiffre total de Ia population civile atteint a peine 20,000. 
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Situation 
Cette vaste partie du Nord canadien est iimitée par les mers do Labrador et de 

Baffin, l'océan Arctique, I'Alaska, les grands lacs du Mackenzie et le nord de qua-
tre provinces. A l'intCrieur do ces frontiCres geographiques s'étendent non seuie-
ment les plus vastes lies (Baffin, Eliesmere) du Canada mais Ia plus grande éten-
due marine do n'importe quel pays. Le territoire, guCre plus terrestre quo mann, 
représente prOs de 40% du Canada (terre et eau). Los chenaux de l'archipel arcti-
que et l'Hudsonie crOent des problOmes de propriété ou de juridiction en ce qui 
concerne non seulement Ia navigation mais Ia pOche, Ia chasse et l'exploitation 
miniere des fonds. La pénétration marine constitue l'un des traits les plus origi-
naux de l'Arctique du Canada. 

Par definition, Ia limite mOridionale do l'Arctique correspond a l'isoligne do 500 
unites polaires ou VAPO (valeurs polaires). Ce trait ne suit pas Ia frontiOre poliO-
que des Territoires-du-Nord-Ouest: II s'en ecarte particulierement clans Ia vallée 
du Mackenzie qui, par suite du climat de lété, appartient plutOt ala zone subarcti-
que. C'est donc vers le centre et lEst du Canada quo les conditions polaires des-
cendent ie plus vers te sud. 

La distance du Canada debase est l'un des plus grands inconvénients de l'Arcti-
quo. Alert est situé a plus de 2,500 mules (4,000 km) de Toronto. Fleureusement, le 
transport aOrien a annulO en grande partie l'inconvOnient "temps" et le rOacteur 
fait franchir, suivant des horaires réguliers, Ia distance de Montréal a Resolute en 6 
heures. Cependant, l'inconvCnient <q:ofit' derneuro et ii faudra dObourser envirun 
$2,000 pour aéroporter jusqu'à Baffin une maison prefabriquee dans Ia vallée du 
Saint-Laurent. En dehors des agglomerations pouvant Otre approvisionnées par ba-
teau. l'envoi dans l'Arctique d'un gallon de mazout pourra coOter deux lois plus 
que le combustible lui-mOnle. 

Vastitude, eloignement du Canada de base, forte proportion des eaux et morcel-
lement des terres composent les premieres caracténistiques de I'Arctique cana-
d ien. 

Traits climatiques 
Sous diverses formes, Ia glace tOmoigne do climat arctique; los glaces sont per-

manentes ou non, visibles ou non. Au Canada, Ia glace sur terre — los glaciers —est 
beaucoup moms rOpandue qu'au Groenland voisin et elle n'existequ'en montagne, 
surtout au sommet des lies Ellesmere et Baffin: leur inconvenient est limitO. Les 
localisations des deux autres types de glace sont opposOes: alors que tes parties 
terrestres sont envahies par Ia glace dans le sol, les chenaux sont encombrés de 
glaces flottantes. 

La glace dans to sol comprend divers types a partir des pingos (collines a cuur 
de glace, Mackenzie) jusquau ciment de glace qui soude entre elles les particules 
minOrales (c'est le pergelisol). Dons l'lIe Melville, le sol est gele jusqu'à environ 
1.600 pieds de Ia surface alors quen Sibérie centrale, Ia colonne permagelée at-
teint des profondeurs trois lois plus considérables. Durant l'Oté, fond Ia tranche 
supérieure du pergélisol qui atteint de quelques pouces a quelques pieds; par suite 
de ce changement saisonnier, les fondations des maisons et des routes perdent de 
leur solidité; des techniques spéciales de construction ont dü Otre mises au point; 
par exemple dans los bases do radar et a Inuvik. En outre, le gelisol empOche los 
habitants d'enterrer leurs conduites d'eau; aussi ont-ils inventé le système de 
'l'utiIidor", sorte de caissons montés sur pilotis et comportant a l'intOrieur les 
tuyaux qui transportent tes eaux propres ou usées; Ic caisson est bien isolé et 
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Davis 11ihhinds d,iw,  i ile Batin. i,es Montagnes cótieres de I'Atlantique. constttuees de ro-
uhes (lu l3ou.Iier (:anj(hen. présentent des cimes nivelées, des murailles et des r.irques. La 
neige de mars recouvre les glaciers qui se trouvent au fond des cuvettes. 

chauffé au besoin. L'alternance du gel et du degel a la surface du sot crée des mi-
croformes de relief très curleuses tels des cerctes parfaits de pierres et d'irinombra-
bles mares. Gas figurations montrent Ia forte sensibilité saisonnière de Ia couche 
mince du sot qui, naturellement, vit en equilibre avec son couvert vegetal, egale-
ment délicat. Perturber cette surface fragile, c'est déclencher des mécanismes in-
contrôlables de fusion ou de reget. A Ia tumière de ce danger, ii a paru souhaitable 
de faire circuler las véhicules pendant t'hiver alors que le sot gele est protégé par 
un peu de neige. 

Entre tes parties terrestres sétend un volume considerable de glaces flottantes. 
En dehors des bandes côtières ou Ia surface des eaux gèle sur place, Ia banquise ou 
pack se construit par l'immigration de morceaux de glar.e libres; ces glaçons et ces 
floes indépendants, peuvent Ctre soudés entre eux par une glace nouvelle, le tout 
formant une admirable mosaique de couleurs et de formes différentes. Sur les 
cOtes basses se produit un impressionnant chevauchement des blocs tes uns sur 
les autres. Le deglacement se fait tardivement mais it réussira partout a l'exception 
des chenaux de l'Extrême-Nord, bien ouverts sur Ia calotte polaire; c'est ainsi 
qu'en 1969, Ia Manhattan a été bloque au nord de t'Ile Banks. Pour faciliter Ia navi-
gation, deux indices glaciologiques ant été mis au point; tun renseigne te capi-
tame du navire sur Ia quantité des glaces et t'autre sur Ia dimension des floes. 
Dans i'Arctique canadien, les trois prmncipates voies maritimes de fin d'été soft 
celles du detroit d'Hudson vers Churchill, celia de Baffin vers Resolute et celte 
d'Amunclsen au nord-ouest du Mackenzie. 
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La froidure de l'air caractérise l'Arctique, le mininium enregistrA avant eté de 
moms 81°F (-62, 8°C) a Snag au Yukon. Mais Ic froid est a voir relativement. Le 
minimum mondial serait a Vostok. en Antarctique. oU les Sovietiques ont connu 
—126.9°F (-88.3°C). Par rapport a ]'hornme. les dispositions mentales, le vent, 
ihumidite de lair, l'auto-production de chaleur par mCtabolisme, Ia prote( lion 
fournie par les vCtements et le chauffage modifient les conditions dii froid effectif. 
Le froid n'est pas un element que les individus partagent egalement; le Sudiste de 
passage dans le Nord en souffre davantage que le resident, que ce dernier soit 
AmCrindien ou Blanc. 

Lon retrouve partout I'impact du froid. Les masses d'air froides et séches de Ca-
ractCre anticyclonal s'opposent a Ia penetration de cellules plus humides; c'est 
ainsi que Ic froid fait de l'Arctique un desert oU le lichen est lent a croitre. Par rap-
port au deficit de chauffe de Montréal, celui du nord de l'Arctique est trois fois 
plus ClevC: d'ou Ia nécessité d'adopter pour l'habitation les meilleures techniques 
d'isolement. A cause du froid, l'eau libre cause de nombreux problCmes; son ap-
provisionriement est difficile et les incendies composent un danger sérieux. Dans 
l'amCnagement des terrains et des routes, les ingCnieurs doivent savoir chasser 
l'eau qui, les saisons suivantes. pourrait Ctre prise par Ic cycle engel-degel-regel. 
Au contact d'une source d'hurnidité, le froid peut englacer fenCtres. cordages de 
navire, tours de mines, ailes d'avion et vCtements de visage. Les appareils mécani-
ques, n'ètant pas créés pour le climat arctique, ne résistent pas toujours a Ia con-
traction gélivale et les bris sont frequents. Le froid gene aussi Ia lubrification des 
pièces. 

ke delta du NIkerizie dudldtlurte (I 
non breic br-is (prin(dpIux et sinoli 
daires), aifluents et etangs. II est p1u 
riche en eau qu'en terre, mats sa faun 
est trés abondante. 

•1 
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Comme ailleurs au Canada, le régime climatique saisonnier est fort accentué. 
Les moments les plus pénibles sont Ia periode sans soleil (au nord du cercle arcti-
que), les demi-saisons et les tempétes. 

Organisation du territoire 
MOme si ie pouvoir politique est chose récente, ii est en voie de restructuration. 

D'abord, La canadianisation des terres s'est faite au cours du dernier siècle, vers 
1870 pour le domaine de Ia baie d'Fludson et vers 1880 pour Ia plus grande partie 
de l'archipel: des lies ant étè découvertes par W. Stefansson en 1916, d'autres ont 
été achetées a Ia Norvege vers 1930; a la fin de Ia Seconde Guerre, la photographie 
aèrienne a permis de préciser le trait des cOtes. La découverte est maintenant ter-
minée. 

Plusieurs structures politiques se retrouvent dans l'Arctique. Par exemple, au 
nord du 60  degre de latitude (en dehors du Yukon et de Ia péninsule du Québec-
Labrador), ii s'agit du gouvernement central et du gouvernement des Territoires-
du-Nord-Ouest. Depuis 1967. un important transfert de responsabilité administra-
tive et legislative s'est fail au profit de ce dernier. Le Conseil legislatif des Territoi-
res-du-Nord-Ouest comprend maintenant 14 membres, dont 10 sont éius. Au total, 
un ministére fédéral (assisté de d'autres), un depute a Ia Chambre des communes, 
le gouvernement des Territoires-du-Nord-Ouest et certaines administrations loca-
les assurent en collaboration les fonctions politiques de cette partie du Nord cana-
dien. 

L'équipement administratif ne veut pas dire qu'il s'agit dun espace structure a 
Ia facon d'un pays développe. Au contraire, le territoire reste légèrement organisé. 
Les habitants sont en trés faible nombre et repartis dans prCs de 50 agglomerations: 

La rude majesté des montagnes de t'Arctiqiie écrase cette petite êglise située près de Cap 
Dorset, colonie artistique dvsnrniais elphre a trdvcrs Ic nionde. 
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60% des foyers de peuplements n'ont pas 300 personnes. Les centres (es plus peu-
pIes, Inuvik a l'ouest, Frobisher Bay a lest, ne depassent pas 3.000 âmes. (Ni Yel-
lowknife ni \Vhitehorse no se trouve dans I'Arctique proprement dit.) D'immenses 
mOles repulsifs ou non-attractifs séparent donc les hameaux: 400 mules (640 km) 
entre Baker Lake et Snowdrift sur le Grand lac des Esciaves. Dans ces (;OflditioflS, 
a presence politique vient donc peu de Ia residence ou de ('exploitation; elle est 

davantage Iiee aux fonctions de liaison: parcours aériens, services soclaux, télO-
communications (conventionnels, radars ou satellites). Pour une bonne part, Ia ca-
nadianite du Nord est fonction de ces moyens modernes. 

Vie économique 
Los activitCs économiques no sont pas inexistantes. Les Esquirnaux oft vécu 

d'auto-consommation, a partir d'une faune marine, terrestre, ailCe ou fluviale. Au 
debut du siecle, le gouvernement canadien émettait des permis de chasse a Ia ba. 
leine. La Compagnie de Ia Baie d'Hudson maintient quelques dizaines de postes de 
commerce. L'elevage commercial du renne so fail dans le delta du Mackenzie. Du 
nickel a été extrait du Keewatin ot l'on envisage ('exploitation du memo minerai 
sur les rives québecoises du detroit d'Hudson. Des capitaux privés et publics ont 
facilitéla découverte de pétrole et ('on discute d'un oléoduc qui, par le Mackenzie, 
permettrait au combustible de l'Alaska de rejoindre le marché principal des Etats-
Unis. Des cooperatives de sculpture, d'artisanat, do pOche ou d'estampes ont vu le 
jour dans divers postes dont a Cape Dorset et Povungnituk (Puvirnituq). Rankin 
possede une conserverie. Le soleil de minuit, les Esquimaux, le contact d'une na-
ture forte et Ia chasse a l'ours blanc attirent les touristes. En certains endroits, Ia 
region est bien pourvue en equipement. Pendant quelques semaines, les ports de 
Tuktoyaktuk et de Resolute sont fort actifs. 

L'Arctique connait tous les types d'animation économique. Un sous -developpe-
ment existe là oü los richesses naturelles ne sont que partiellement exploitées. Par 
contre, chaque lois quo Ia (:hasse sportive met en cause les reserves fauniques il 
s'agit de surdéveloppement. I)ans cc pays presque vide, ii est paradoxal de ren-
contrer des cas de mauvais développement; ii en est aussi quand se produit une 
degradation inutile des terrains nu des cultures indigenes. Heureusement. l'on a 
pu realiser dans certains milieux un dévoloppement harrnonieux ou maximal. Mais 
c'est le non-développement qui domine, l'Arctique n'étant pas encore rCvélé sur le 
plan des ressources; de plus, les problémes économiques ci sociaux de Ia planifi-
cation regionale n'ont reçu quo rarement des solutions appropriées. Dans l'Extré-
me-Nord surtout, l'état d'inanimation so prolonge. Aussi l'Arctique compte-t-il 
tres peu dans (a production nationale; le bilan Cconomique est très dCficitaire. line 
partie importante des revenus doit venir des salaires ou des allocations verses par 
les gouvernements. Dans ces conditions, Ia region est peu en mesure de combattre 
le chomage dont le taux est trés élevè. 

L'Arctique est un monde a part; La plus grave erreur serait do lui appliquer sans 
adaptation les pensées et gestes qui ont cours dans le Canada debase. Pour les Su-
distes, s'adapter au Nord reste un objectif presque neuf. 

Louis-EDMUND HAMELIN 



le peuple etson he' ritage 



Histoire 
Le Canada est un pays independant compose de deux principaux groupes un-

guistiques et culturels: français et anglais. A ces deux groupes et a Ia petite popula-
tion indigene d'lndiens et d'Esquimaux se sont ajoutés au cours du dernier siècle 
plusieurs milliers d'immigrants représentant les principales cultures europèen-
nes. Pour Ia plupart, ces immigrants se sont intégrOs a Ia communauté anglophone, 
tout en conservant maints aspects de leurs cultures. Le Canada n'a donc jamais été 
un creuset homogène, mais plutOt une mosaique, oil dominent les cultures Iran-
çaise et anglaise. 

En grande partie, l'histoire du Canada est celle d'une recherche constante d'ac-
commodement et de collaboration entre deux grandes communautés culturelles, 
et de l'integration des nouveaux Venus dans ce cadre d'ensemble. Au méme mo-
ment oU s'accomplissait cet accommodement interne, le Canada subissait une 
double eVolution par rapport au monde extérieur. D'abord, 11 passait du statut de 
colonie de l'Empire britannique a celui de pays independant au sein du Common-
wealth. Ensuite, — processus plus subtil etsouvent plus difficile. — il cherchait a se 
définir et a défendre son independance par rapport a La puissance et au prestige de 
son immense voisin. Les Etats-Unis. Ces deux themes, - de L'accommodement hi-
culturel a L'intérieur et de l'auto-définition face a l'extèrieur,—ont toujours été 
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presents et ont profondement marqué tous les autres developpements au Canada: 
modes de colonisation, développement des institutions, croissance économique, 
politique étrangère et evolution culturelle. 

L'exploration et Ia colonisation de I'Anierique du Nord par les Européens ont 
commence pour de bon au debut du XVIP siecle. Evidemment, ii y avait déjà eu 
les voyages des Vikings, mais ce n'est qu'avec I'émergence de puissants Etats-na-
tions en Europe qu'ont été déployés les premiers efforts sérieux dans ces domai-
nes. Des Ies debuts, Francais et Anglais avaient Ctabli des centres de colonisation 
et de commerce en concurrence. Les Anglais sont arrives par le nord, par Ia baie 
d'Hudson, vers 1670, mais les Français avaient déjà pénétré le continent par le 
Saint-Laurent. plus d'un demi-siécle auparavant. Au sud, sur l'Hudson, les Hol-
landais furent bientôt chassés par les Britanniques et les colonies puritaines s'en-
racinèrent en Nouvelle-Angleterre. A mesure que ces colonies grandissaient, Ia 
concurrence s'intensifiait pour Ia possession de l'arriére-pays. Les Français pous-
saient vers le nord et vers l'ouest pour faire échec aux Anglais dans Ia baie d'Hud-
son. Les commerçants des deux groupes, avec leurs allies indiens, se disputaient 
Ia riche vallée de l'Ohio. Cette concurrence et les rivalités entre Ia France et Ia 
Grande-Bretagne en Europe ont, en definitive, provoqué Ia guerre et la chute de 
l'empire français en Amérique du Nord. Mais, déjà, Ia Nouvelle-France était soli-
dement enracinée le long du Saint-Laurent et en Acadie. 

Le premier demi-siécle d'existence de Ia Nouvelle-France, jusqu'en 1663, avait 
été caractérisé par un échec quasi total sur tous les plans: colonisation, activité 
missionnaire et commerce. Pourtant, ce fut cette periode de lutte qui procura aux 
générations suivantes le sentiment dun passé heroique, lorsque pour survivre Ia 
petite colonie dut Iutter contre les elements, les Iroquois et les Anglais. Cette 
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èpoque est celle des héros' et "martyrs, religieux et laics: l3rèheufet ses compa-
gnons morts dans leurs efforts pour evangéliser les Indiens; I)ollard of ses jeuries 
camarades morts en defendant Ia colonie et son commerce au Long-Sault en 1660. 

Pourtant, en 1663, le nombre total des colons n'atteignait pas 2,500 et l'avenir 
était sombre. La colonie ne fut sauvée que par Ia decision de Louis XIV d'exercer 
l'autorité directe sur ses possessions en Amérique du Nord. L'établissement du 
gouvernement royal a amené de nouveaux colons, des fonctionnaires de métier 
avec des projets de développentent économique et des troupes pour défendre Ia 
colonie. Bien que l'economie do Ia colonie soit devenue un peu plus diversifiee, 
elle dépendait toujours de Ia France dune part et du commerce des fourrures d'au-
tre part. Vers les années 1740, Ia rivalite franco-anglaise en Europe, en Amérique 
du Nord et darts d'autres parties du monde provoqua une guerre qui devait entrai-
ner Ia fin de Ia Nouvelle-France. La derniére étape commença en 1754 et prit fin 
avec le Traité de Paris en 1763; les principales possessions françaises en Amérique 
du Nord furent alors cédées aux Britanniques. 

La conquCte du Canada par les Britanniques, événement majeur dans I'histoire 
du Canada, unifia provisoirement toute l'Ainérique du Nord sous le drapeau bri-
tannique. En moms de 20 ans, cette unite fut rompue pour toujours par le succès 
de Ia Guerre d'indépendance des Etats-Unis. Dans l'intervalle, les habitants fran-
cophones du Canada, au nombre d'environ 70.000 au moment de Ia Conquète, 
prouvérent une fois encore leur capacité de survivre. Face a l'agitation croissante 
dans los treize colonies, les autorités britanniques au Canada abandonnérent l'idée 
d'assimiler leurs nouveaux sujets et reconnurent, par l'Acte do Québec de 1774, 
les principales institutions de Ia communauté francophone: son droit civil, son 
système seigneurial, son organisation religieuse catholique. Les colonies en ré- 

Membres de Ia Compagnie Franche de Ia Marine en uniforme d'Apoque exécutant des 
manxiuvres militaires dans I'Ile Sainte-}-lélène. 
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OUT 

In 0Th Riul kdne enirejiril on voyage Vera lOuest it k isita Its divers poStes de traite des 
tourrures. croquant sur SOfl parcours des scenes tvpiques (le Ia vie des Indiens. Parmi ses 
oeuvres, qui comprennent des croquis, aquarelles et peintures a Ihuile, figure le Portage de 
Ia boue blanche, sur Ia rivière Winnipeg. 

volte tentérent en vain de persuader le Canada et Ia Nouvelle-Ecosse a se solidari-
ser avec elles. Pendant et aprés Ia guerre, toutefois, des miltiers de Lo'alistes ont 
fui vers le nord pour s'établir en Nouvelle-Ecosse, dans Ia partie qui allait devenir 
plus tard le Nouveau-Brunswick, et au Canada, dans les Cantons de l'Est et dans Ia 
region ouest de la colonie, au nord du lac Ontario. C'est ainsi que le premier 
groupe important de colons anglophones s'est établi dans Ia colonie britannique a 
predominance francophone. Les grandes lignes du développement futur du Ca-
nada étaient tirées. 

L'arrivée des Loyalistes a commandé de nouveaux aménagements constitution-
nels. L'Acteconstitutionnel de 1791 divisa l'ancienne province du Québec en deux 
colonies, le Haut-Canada et le Bas-Canada, et accorda a chacune sa premiere as-
semblée elective, institution qui existait en Nouvelle-Ecosse depuis 1758. C'est 
dans le contexte de cette constitution que Ia colonie commenca a se developper 
éconorniquement et demographiquement. C'est aussi dans ce contexte que se fit Ia 
lutte pour un gouvernement autonome ou responsable, lequel sera accorde en 
1849, mais seulement après les rebellions avortées de 1837 dans les deux Canadas 
et Ia reunification des deux colonies en 1841. 

Des In milieu du XIXe  siècle, les colonies britanniques de l'Amérique du Nord - 
Canada. Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Bru nswick, lle-du-Prince-Edouard et Terre-
Neuve—étaient prétes a entreprendre prudemment une nouvelle étape dans leur 
evolution constitutionnelle. Chaque colonie faisait face a des depenses publiques 
accrues a cette époque de construction de canaux et de chemins de fer. Chacune. 
également, trouvait ses marches limitCs par lavénement du libre-echange en Grari-
de-Bretagne qui marquait Ia fin de son traitement préférentiel au sein de lEmpire. 
Dans Ins deux Canadas s'ajoutaient le probleme de I'impasse politique croissante 
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et Ia menace dun ionfljt culture! a I'intérieur d'une union fondée sur La représen-
tation egale des deux parties. Enfin, dans les années 1860. pesait Ia menace tou-
juurs croissante des Etats-Unis qui sortaient a peine de leur sanglante guerre civi-
le. Cette situation, jointe a l'influence de Ia Grande-Bretagne désireuse de réduire 
ses engagements en Amérique du Nord, devait aboutir en 1865 a La decision 
d'acheminer vers une fédCration toute l'AmCrique du Nord britannique. 

Cette fédOration se realisa partiellement le jer  juillet 1867, lorsque les deux Ca-
nadas, Ia Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick se réunirent a loccasion de Ia 
Confederation, en vertu de l'Acte de l'AmCrique du Nord britannique. Cette cons-
titution était l'oeuvre dun groupe dynamique d'hommes politiques, don! John A. 
Macdonald, George Brown, George-Etienne Cartier et Alexander GaIt tous du Ca-
nada, Charles Tupper de La Nouvelle-Ecosse, et Leonard Tilley du Nouveau-
Brunswick. Leurs aptitudes politiques et leurs talents juridiques furent mis a rude 
Cpreuve dans La creation de Ia "nouvelle nation'. La constitution établissait une 
structure fédérale trés centralisée ou dominait nettement le gouvernement central, 
niais oC les affaires considCrCes d'intCrCt purement local étaient laissées aux pro-
vinces. Le français et l'anglais Ctaient reconnus langues officielles au ParLernent fé-
(léral, dans ses archives et devant ses tribunaux, et Ia province de Québec était Fe-
connuecomme province officiellernent bilingue. La nouvelle nation était une mo-
narchic constitutionnelle fonctionnant suivant les principes bien cornpris du gou-
vernement par cabinet. Le Parlement du Canada A Ottawa se composait do repré-
sentant de La Couronne, le gouverneur gCnCral, et dune legislature bicamérale 
comprenant La Chambre des communes et le Sénat. 

Au debut. Ic projet était incomplet, puisque le territoire de la nouvelle nation 
devait s'eten(lre d'un littoral a I'autre. Le premier pas vers sa réalisation fut l'ac-
quisition des terres de Ia Compagnie de Ia Baie d'Hurlson dans l'Ouest. Cela se fit 
rapidement, mais La premiere province nouvelle, Ic Manitoba, ne fut créée 
qu'aprCs Ia défaite dune rebellion a Ia rivière Rouge, dirigée par un jeune Métis, 
Louis Rid. La province fut établie en 1870. L'année suivante Ia province de La cOte 
du Pacifique, la CoLombie-Britannique, entre dans L'union avec Ia promesse qu'un 
chemin de fer transcontinental serait construit. 1)eux ans plus tard vint s'ajouter 
l'lle-du-Prince-Edouard. En 1874, les immenses terres situées entre le Manitoba et 
Ia Colombie-Britannique furent organisées en tant que Territoires du nord-ouest. 
En 1885, cette region fut La scene d'un second soulèvement de Métis et d'lndiens, 
dingo encore one fois par Louis Rid. l,'achévement du chemin defer Canadien Pa-
cifique, Ia mCme année, permit aux autorités canadiennes de vaincre les rebelles, 
et cette fois Riel fut pris, jugé et pendu pour trahison. Vingt ans plus tard, en 1905, 
les provinces de la Saskatchewan et de l'ALberta furent ajoutées a l'union. La der-
nière des dix provinces a se joindre au Canada fut Terre-Neuve en 1949. 

Une fois Ia structure de base établie, Ic gouvernement fédéral conservateur, di-
rigé par Sir John A. Macdonald. s'appliqua a combler Les vides. La construction du 
chemin de fer pour her entre dIes les diverses regions eloignées fut Ia premiere 
politique de développement. Elle s'accompagna de programmes d'immigration 
pour coloniser les vastes territoires, et d'une politique de protection tarifaire, an-
noncèe en 1879, pour déveLopper un système industniel canadien. Le gouverne-
ment Macdonald avait pris La resolution de bãtir, sur un axe est-ouest, une ècono-
mie nationale indépendante des Etats-Unis. 

Bien que l'opposition Libérale cut critique nombre de ces poLitiques, elle n'y ap-
porta que quelques modifications lorsqu'elle fut portée au pouvoir sous Ia direc-
tion de Wilfrid Laurier en 1896. La principale difference est que, sous Laurier, ces 
poLitiques ont connu plus de succès en raison d'abord des conditions favorables 
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de l'économie mondiale qui ant amené au Canada des fonds d'investissernent, en 
raison ensuite des marches pour La production croissante de céréales et de mine-
raux canadiens, et de l'arrivée de milliers de nouveaux immigrants de Grande-Bre-
tagne, des Etats-Unis et d'Europe. Lors du declenchement de Ia Premiere Guerre 
mondiale, le Canada était en bonne voie de réaliser le destin que les Péres de Ia 
Confédération lui avaient prédit. 

L'époque de Laurier, malgré toute sa prospérité, vit les debuts de confLits 
serieux entre différentes cultures, regions et classes. Les relations entre anglopho-
nes et francophones s'étaient détériorées aprés La pendaison de Louis Riel, auquel 
les Canadiens français s'étaient identifies. Puis sont venues Les attaques contre Ia 
langue française et les écoles catholiques séparées au Manitoba et dans le Nord-
Ouest, dans les années 1890. Laurier réussit a résoudre ce probleme, mais les rela-
tions culturelles furent egalement tendues sur La question de La participation du 
Canada a Ia guerre des Boers et a l'occasion du long débat d'avant-guerre sur le 
role du Canada dans les affaires de l'Empire. Dans l'ensemble, les Canadiens fran-
cais répugnaient a l'idee que le Canada se mêlât des affaires de l'Empire, alors 
que de nombreux Canadiens anglais identifialent les intérCts canadiens a ceux de 
l'Empire, surtout en raison du fait que celui-ci servait de rempart contre les Etats-
Unis. Cette evolution atteignit son point culminant en 1917 lorsque le pays, uni au 
moment d'entrer en guerre, se divisa suivant Les lignes des cultures sur La question 
de Ia conscription pour le service outre-rner. 

Le mécontentement regional se manifesta surtout dans Les prairies de l'Ouest. 
Cette region, presque exclusivement agricole, sentait que Les politiques économi-
ques du Canada étaient conçues avant tout en fonction des regions industrielles 
du centre du pays. L'echec aux elections de 1911 de l'accord de réciprocité pro jeté 
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avec les Etats-Unis laissa dans l'Ouest un sentiment de mécontentement qui ne se 
manifesta qu'apres Ia fin des hostilités avec le Parti progressiste des cultivateurs. 
Les tensions entre classes étaient évidentes dans Ia croissance d'un mouvement 
ouvrier organisé, sous Ia direction du Conseil des métiers et du travail du Canada. 
A Ia fin de Ia guerre, un conflit ouvrier degenera en greve generale a Winnipeg au 
printemps de 1919. 

Le Canada sortit de La guerre, dans laquelle ii avait joue un role important, avec 
un sentiment nouveau de fierté nationale. Cette fierté donna naissance a Ia recher-
che d'un statut degalite au sein du nouveau Commonwealth britannique. Sir Ro-
bert Borden, premier ministre durant Ia guerre, fut a l'origine de ce mouvement 
poursuivi par les gouvernements liberal et conservateur de W. L. M. King et R. B. 
Bennett. En 1931, le Statut de Westminster donna a l'autonomie canadienne son 
expression juridique. 

La Grande Depression a secouC sérieusement l'Oconomie canaclienne, amené 
beaucoup de chOmage et suscité de nouveaux mouvements de protestation socia-
te. Au Québec, cc mOcontentement s'exprima par Ia formation dun nouveau parti, 
l'Union nationale, pendant qu'ailleurs au Canada, et notamment dans l'Ouest, le 
Credit social et Ia C.C.F. firent d'importantes trouoes. Au cours de ces années, le 
problOme majeur du gouvernement fCdéral tenait a sa position constitutionnelle 
affaiblie, les provinces ayant reçu ou gagné Ia responsabilite pour certains domai-
nes. comme Ie hien-Ctre social et l'exploitation des ressources natureltes. En 1940. 
une Commission royale d'enquCte recommanda Ia revision des accords constitu-
tionnels afin de permettre au gouvernement fCdéral d'exercer son autorité sur les 
principaux programmes éconorniques, sociaux et fiscaux. Les reconiniandations 
de la Commission ne furent jamais exécutées, mais les exigences de La guerre re-
donnérent au gouvernement fédCral une position dominante. 

Les années de guerre et d'après-guerre ont Cté une période de grande prospérité 
et de croissance économique pour les Canadiens. Encore une fois. le Canada joua 
un role important et son unite ne fut menacée que hriévement, toujours a propos 
de Ia conscription. La retraite deW. L. M. King en 1949, et son remplacement par 
Louis St-Laurent marqua une transition facile vers Ia prospérité d'apres-guerre. La 
nouvelle croissance fut financée en grande partie par des investissements directs 
en provenance des Etats-Unis; La prospérité se payait au prix d'une domination 
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américaine croissante sur l'économie canadienne. Comme cela se passait au mo-
ment nu le Canada consolidait ses alliances militaires avec les Etats-Unis, tant en 
Europe (OTAN) qu'en Amérique du Nord (NORAD), certains Canadiens commen-
çérent a s'inquiéter de l'avenir de leur pays. Cette inquietude et une insatisfaction 
croissante dans plusieurs provinces face aux politiques centralisatrices d'Ottawa, 
portérent le conservateur John Diefenbaker au pouvoir en 1957. 

Le regime Diefenbaker fut marqué par un débat croissant sur les relations cana-
do-américaines et, plus particuliérement, par Ia renaissance du nationalisme au 
Québec avec Ia <révolution tranquille". Celle-ci engloba toute une série de mesu-
res destinées a moderniser Ia société québecoise, désormais transformée par I'm-
dustrialisation accélérée. Avec une fréquence et une intensité accrues, de nom-
breux Canadiens francais bien en vue exprimérent leur insatisfaction a l'egard de 
leur statut au sein de Ia Confederation et se mirent a rCclamer une plus grande au-
tonomie pour Ia province de Québec et Ia reconnaissance du francais partout au 
Canada. En 1963, le gouvernement liberal minoritaire de M. Lester Pearson créa Ia 
Commission royale d'enquete sur le bilinguisme et le biculturalisme pour étudier 
cette question. Quatre ans plus tard. aprés les Fetes du Centenaire, M. Pearson pro-
posa Ia tenue dune série dc discussions fedCrales-provinciales pour étudier et re-
fondre Ia constitution dans son ensemble. Cette tâche se poursuit présentement 
sous Ia direction de son successeur, Pierre Elliott Trudeau, dont le parti liberal a 
obtenu Ia majorité des sieges aux elections generales de 1968. 

C'est ainsi que le Canada, après plus de trois siècles et demi d'existence, et avec 
ses 21.700.000 habitants, a évolué et prospéré. Son statut de puissance dite 
moyenne dans le monde est bien établi. 

G. RAMSAY CooK 
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Les peuples indigenes 

Les Indiens 
Avant Ia fin de La dernière période glaciaire. des migrations successives de no-

mades out traverse les steppes do la Siberie pour se rendre en Alaska, en emprun-
tant l'isthme qui existait alors. Au cours des siécles qui ont suivi, les bandes 
migrantes se sont déplacOes, elles ont établi des droits territoriaux, pris do l'ex-
pansion et diversifé teurs modes de vie en fonction de leur environnement. A La 
longue, les revendications territoriales de ces bandes et tribus se sont relative-
ment stabilisèes. 

Cest dans Ia situation geographique et non dans La langue qu'il a fatlu chercher 
l'origine des cultures. On a découvert six groupes culturels plus ou moms dis-
tincts: les nomades des terres boisees de l'Est, Les agriculteurs des terres boisées de 
1'Est, los tribus des plaines, les nomades du Nord-Ouest, les habitants des monta-
gnes et des plateaux et los tribus de la côte ouest. 

Le groupe linguistique algonquin qui occupait les terres boisées de l'Est était no-
made car ii se nourrissait de gibier, do Poisson et de fruits sauvages. Comme ii se 
deplacait constamment il lui a fallu mettre au point des moyens de transport très 
perfectionnes: c'est ainsi que les canots, les raquettes. les toboggans et les abris 
portatifs (wigwams) constituaient une partie integrante de sa culture matCrielle. 
Ces objets et bien d'autres encore, étaient faits d'écorce de bouleaux, de peaux 
d'animaux et d'autres materiaux naturels qui abondaient dans cette region do 
Canada. Affrontant un milieu plus hostile, les nomades do Nord n'ont pu se multi-
plier ni se doter de structures sociales plus cohérentes comme les Iroquois du Sud. 

Les agriculteurs des terres boisées de l'Est appartenaient au groupe linguistique 
iroquois. Leur vie agrairo leur a permis de former des colonies sédentaires et dins-
tituer un ordre social plus complexe coniportant des sociétés religieuses et une 
structure politique plus Olaborée. Leur mode do vie sédentaire était propice au dé-
veloppement de Ia poterie et de l'art decoratif. Leurs longues inaisons d'ecorce, 
outre qu'elles abritaient des families nombreuses pluricellulaires. Otaient le centre 
de toutes los activités sociales et religieuses. 

Les groupes linguistiques algonquin, athabasque et sioux représentaient les tn-
bus des Plaines. Extréniement mobiles, ces tnibus se deplaçaient a travers les vas-
tes etendues des Prairies canadiennes, suivant los troupeaux de buffles dont elles 
tiraient nourriture, vétement et abri; leur culture, matérielle, religieuse et sociale, 
Otait donc axée sur Ia chasse. Leurs coiffures a plumes et los splendides joyaux 
portés lors des célébrations religieuses ou profanes, ont fait d'eux l'un des groupes 
culturels les plus pittoresques du continent. 

Le groupe linguistique athabasque a peuplé ie bassin du fleuve Mackenzie et los 
terres boisées au nord de Ia rivière Churchill. L'économie de ces nomades du 
Nord-Ouest s'appuyait sur le caribou, l'orignai. le lièvre, le Poisson et los baies. 
Comme les Algonquins, us faisaient grand usage des canots et des raquettes pour 
voyager. A cause des habitudes migratoires du caribou et de l'orignal, ils devaient 
utiliser des tentes faciles a transporter pendant l'étC; l'hiver, les Athabasques vi-
vaient dans des abris plus permanents faits d'Ccorce et de rondins. Comme ces 
groupes nomades étaient mobiles et épars, us ne ressentaient pas le besoin d'éta-
blir des liens politiques entre tribus. 

Les habitants des montagnes et des plateaux étaient composes de quatre groupes 
linguistiques: l'Athabasque, le Salishan, le Kootenayen et le Tiingit. Le plateau in-
tèrieur de Ia Colombie-Britannique et to Yukon so prétaient 5 une èconomie basée 
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sur Ia peche, Ia chasse ci Ia cueillette. Des cages en vannerie et des (:arteIetS ser-
vaient a capturer Ic saumon luigrateur, et on utilisait des corijeilles en racine de 
sapin pour Ia cueillette des racines et des baies. L'habitat comprenait des tentes en 
peau et en jonc, des maisons semi-souterraines et des huttes rectangulaires en ron-
dins ou en écorce. II n'existait que peu de conventions sociales, politiques et eco-
nomiques, mais l'lndien de cette region avait tendance a adopter I'organisation so-
iiaIe propre au groupe culturel de la côte du Pacifique. 

Les tribus de Ia c6te ouest étaient nombreuses: les Tsimishian, les Haida, les Sa-
lishan. Ies Kwakiutl, les Bella Coola et les Nootka. Leur environnement les pour-
voyait abondamment en nourriture et en rnatières brutes, si bien que, leurs besoins 
essentiels étant faciles a satisfaire, ces tribus ont Pu dCvelopper tout a loisir l'art 
totérnique, dans lequel elles excellaient, la vannerie, Ic tissage et Ia peinture. Les 
réalisations artistiques des Indiens de la cOle ouest sont dune beauté inégalée. 
Leur culture matérielle procedait de l'utilisation du cOdre géant qui atteint des 
hauteurs majestueuses dans les forCts humides de Ia region. Les fibres du cedre 
servaient a Ia fabrication des vCtements, des nattes et des cloisons, et les racines 
étaient employees en vannerie. On utilisait le bois pour les constructions massi-
yes, Ia fabrication des cariots, minutieusement taillés dans les troncs évidés, des 
totenis et des ustensiles d'usage courant. Les tribus de Ia cOte ouest soot les seules 
au Canada a avoir eu une société stratifiée Se composant de nobles, de plébeiens et 
d'esclaves, Les cérémonies du Potlatch n'étaient pas seulement un signe de no-
blesse; dIes avaient pour objet de garantir que Ia famille du noble ne soil pas dans 
le besoin en cas dedecOs ou dinvalidité tout en favorisant lecommerce et I'echange 
de connajssances entre les differentes tribus, 
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Dans toutes les tribus, Ia religion était liée au respect de Ia nature qui leur four-
nissait si généreusement La nourriture et toutes les autres nOcessitOs de Ia vie. A 
l'adolescence, le jeune Indien se retirait seul dans la nature pour jeéner et attendre 
Ia visite de l'esprit qui serait son gardien pour Ia vie: oiseau, bête sauvage, Pois-
son, tonnerre, esprit des rocs ou des cascades, c'est-A-dire l'un des innombrables 
demi-dieux, ou une manifestation des grandes divinités—Manitou, Oiseau-du-
Tonnerre, Soleil ou quelque homme-bête-oiseau aux puissants pouvoirs magi-
ques. La plupart des bandes avaient un sorcier qui veillait a leurs besoins spirituels 
et temporels. II possedait des connaissances médicales d'origine séculaire. notam-
merit en neurochirurgie et en traitement des maladies psychosomatiques. 

Toutes ces cultures ont été sapées par les colonisateurs européens qui ne prirent 
ni Ia peine ni le temps de comprendre les premiers occupants du pays. Leur prin-
cipale preoccupation était d'acquerir des terres, des richesses et Ia liberté. Les 
armes et los techniques nouvelles, les valeurs économiques différentes, l'alcool, 
les maladies européennes qui se sont repandues d'un bout a l'autre du continent, 
autrement dit tous ces apports de Ia colonisation ont anéariti le régime tribal. Aux 
environs de 1880, le huffle ayant disparu des Prairies et La population ayant dimi-
nue de moitiè, les Indiens avaient atteint leur plus sombre moment. 

Aujourd'hui, la plupart des Indiens soot organisOs en 561 bandes et vivent dans 
2,200 reserves occupant six millions d'acres du vaste territoire canadien. La Direc-
tion des affaires indiennes du ministère des Affaires indierines et du Nord cana-
dieri est chargée d'assurer, en collaboration avec les dirigeants iodiens èlus, le 
fonctionnement efficace du système d'enseignement, le développement économi-
que, le développement communautaire, Ia gestion des ressources, l'assistance 
sociale et la réalisation des ouvrages de technogenie dans les reserves du Canada. 

lndins Cris des Plaines dans leur costume de c6r6monie aux couleurs vves. A larriOre-
plan. les cimes v'nnelgees du vomit RUOdIC (Aib ) rehaussent le dèv or. 
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Les Esquimaux 

11 existe dans le monde entier environ 83,000 Esquimaux, mais moms de 17,500 
vivent au Canada. sur une superficie d'approximativement un million de mules 
carres répartis entre les Territoires du Nord-Ouest. le Québec et le Labrador, terre 
desertique aux horizons sans fin et aux beautés sauvages. C'est un pays de toundra 
et de marécages, de pergélisol et de saules rabougris, un pays d'eau et de glace, un 
pays hostile que seuls les Inuits (ies Esquimaux) ont su apprivoiser. Its se sent 
adaptés au milieu et ont acquis une culture unique satisfaisant tous leurs besoins. 
La culture traditionnelle de l'Esquimau êtait étroitement liée aux animaux quil 
chassait. IJe ces bétes, terrestres ou aquatiques, it tirait sa nourriture, ses véte-
ments, son abri, ses outils, ses armes et méme ses croyances religieuses. 

Le changernent nest pas chose nouveile pour l'Esquimau. Limitée par des tradi-
tions particulieres, des mceurs conservatrices et un milieu hostile, souple néan-
moiris, Ia culture esquimaude s'est admirablernent adaptée au cycle des saisons et 
aux nombreuses variations de l'environnement arctique. Cependant. comme Ia 
plupart des peuples primitifs du monde actuel, l'Esquimau a vu, au cours des 
vingt dernières années, disparaitre son mode de vie ancestral, victime lui aussi de 
lévolution. II s'agit certes d'un fait deplorable; Ia disparition d'une culture unique 
lest toujours. L'Esquimau le plus traditiunaliste ne voudrait probablement pas 
revivre l'epoque qui a precede l'arrivée des Européens au Canada, mais it reste 
qu'aucune culture nouvelle n'a encore remplacé l'ancienne et qu'il ne se sent pas 
prêt a affronter le monde moderne. 

C'est pourquoi le gouvernement du Canada a mis en wuvre des programmes vi-
sant avant tout l'épanouissement du peupleesquimau. Selon le ministre des Affai-
res indiennes et du Nord canadien, Au cours des années 70, it faudra travailler 
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tant au développement économique de cette region qu'à l'epanouissement de Ia 
population. II faudra aussi amener les habitants du Grand Nord a participer plei-
nement a l'évolution qui a lieu actuellement et qui se poursuivra a un rvthme ac-
celere au cours des années a venir". Le gouvernement a finance Ia creation d'une 
association esquimaude nationale, l'Inuit Tapirisat, et d'organismes régionaux 
tels que le Committee of Original People's Entitlement a Inuvik (T.N.-O.) et I'Asso-
ciation des Inuits du Nouveau-Québec qui représente les Esquimaux du Quebec 
arctique. Au niveau de Ia communauté, l'administration est assurée par des con-
seils locaux presides par des administrateurs a l'emploi du gouvernement nu des 
conseils de village composes d'un président et de membres élus au suffrage corn-
munautaire. De plus, deux Esquimaux ont ete élus au Conseil des Territoires du 
Nord-Ouest. Des organisations sont actuellement mises sur pied grace aux-
queues les Esquimaux pourront participer aux prises de decisions concernant leur 
avenir. 

Les Esquimaux s'intéressent de plus en plus a l'éducation. Certains sont em-
ployes en tant qu'aides-enseignants dans le cadre d'un programme menant au bre-
vet d'enseignement. Les plus ágés enseignent en classe un grand nombre des arts 
traditionnels, notamment Ia langue et l'écriture syllabique esquimaudes, Ia cons-
truction d'iglous, les techniques de chasse et de piégeage et, aux filles, Ia confec-
tion de vétements traditionnels. A l'heure actuelle, dans chaque localité esqui-
maude des écoles dispensent de Ia 1,e  a Ia 5e  année, et parfois méme a Ia ge  s'il y a 
lieu. Les éléves poursuivent ensuite leurs etudes dans un pensionnat a Inuvik, 
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Yellowknife, Fort Simpson, Fort Smith ou Churchill, ou ils ont le choix entre des 
etudes secondaires (jusqu'a la 12e)  un programme préparatoire a Ia formation pro-
fessionnelle ou des cours de formation professionnelle. Un grand nombre d'élèves 
esquimaux reçoivent un enseignement professionnel dans des grands centres 
comme Halifax, Ottawa, Winnipeg ou Vancouver, Aujourd'hui, Ia population es-
quimaude compte un médecin, des infirmieres, des infirmieres auxiliaires, des ai-
des-enseignants, des hôtesses de l'air, des pilotes, des mécaniciens et divers tech-
niciens. 

Afin d'aider les Esquimaux a preserver les elements de culture auxquels us tien-
nent, le gouvernement a cree les programmes darts et métiers d'artisanat et lance 
le mouvement cooperatif, deux secteurs qui, a l'heure actuelle, sont étroitement 
lies, Ia plupart des cooperatives esquimaudes s'occupant de commercialiser les 
objets d'art et d'artisanat. En 1971, 32 cooperatives ont eu un chiffre d'affaires su-
perieur a cinq millions de dollars. Leurs activites sont diversifiees: commercialisa-
tion d'objets d'art et d'artisanat, execution de contrats de service municipaux, ex-
ploitation de magasins de detail et gestion d'une industrie touristique grandissante. 

Soucieux de favoriser l'Cpanouissement des autres domaines culturels, Ic gnu-
vernement aide, sous forme de subventions ou autrement, les futurs ecrivains ou 
artistes esquimaux. Outre les sculpteurs et graveurs de renommee mondiale, des 
ecriva ins tels que Markoosie (Le harpon du chasseur) et Pitseolak (Pictures Out of 
My Life) se sont taillC une reputation internationale grace a leurs ouvrages publies 
en 1971. En 1972, on a inauguré a Vancouver une exposition d'art esquimau qui 
se rendra a Paris, Copenhague, Leningrad, Moscou, Londres et Philadeiphie avant 
de revenir a Ottawa en 1973. 
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B ilinguisme 

L'existence, depuis les debuts de l'histoire canadienne, de deux groupes un-
guistiques principaux a été l'une des forces dynamiques qui ont contribuC a facon-
ner le pays et a lui conférer son caractére unique. Pour sauvegarder ce précieux 
heritage national, le gouvernement fédéral a pris un certain nombre de mesures vi-
sant a assurer une egale participation des Canadiens anglophones et francophones 
A l'avenir du Canada. 

En 1963, le gouvernement instituait une Commission royale d'enquCte sur le bi-
linguisme et le biculturalisme pour enquCter sur diverses questions concernant Ia 
langue et Ia culture au Canada. En octobre 1968, après Ia publication du premier 
volume du rapport de Ia Commission, le gouvernement saisissait la Chambre des 
communes dun projet de loi sur les langues officielles qui, apres avoir été étudié 
et discuté a fond, a donné lieu a une version definitive que le Parlement a adoptée 
A I'unanimité en juillet 1969; Ia nouvelle Ioi est entrée en vigueur en septembre de 
Ia même année. 

L'article 2 de Ia Lol sur les langues officielles precise que pour tout ce qui reléve 
des institutions fédérales 'I'anglais et le français sont les langues officielles du Ca-
nada" et qu'elles "ont un statut, des droits et des privileges égaux quant a leur em-
ploi dans toutes les institutions du Parlemerit et du gouvernement du Canada". 

La Loi comprend en outre trois grandes divisions. l]'abord, un certain nornbre 
de clauses garantissent que tous les documents publics émanant d'une source f-
dérale officielle seront publiés en anglais et en francais. La Loi prévoit ensuite Ia 
creation de districts bilingues>'. Dans ces districts, et dans certains autres cas par-
ticuliers, les services federaux seront dispenses au public dans les deux langues 
officielles. Enfin, Ia Loi énonce les fonctions du Commissaire aux langues officiel-
les qui est chargé de faire respecter l'esprit de Ia Loi et I'intention du legislateur. 

Le Commissaire aux langues officielles 
Eu egard a l'article 2, "il incombe au Commissaire de prendre, dans les limites 

de ses pouvoirs, toutes les mesures propres a faire reconnaitre le statut de chacune 
des langues officielles et a faire respecter I'esprit de Ia . . . Loi. et I'intention du lé-
gislateur dans l'administration des affaires des institutions du Parlement et du 
gouvernement du Canada. A cette fin, il procédera a des instructions, soit de sa 
propre initiative, soit a Ia suite des plaintes reçues par Iui et fera les rapports et re-
commandations prévus . . . par Ia... Loi" (article 25), 

II decoule de cet article que le Commissaire exerce essentiellement deux fonc-
tions: il agit comme ombudsman linguistique et comme auditeur general linguisti-
que. Un Service des plaintes Ct un Service des etudes speciales ont été établis A 
son bureau pour l'aider a s'acquitter de chacune de ces deux fonctions. 

Quel que soit celui des deux services qui est concerné, les démarches sont secré-
tes et les résultats sont communiqués aux plaignants et aux institutions intéres-
sees comme l'exige la Loi. II est A remarquer que le rOle du Commissaire ne s'appli-
que qu'aux domaines de competence federale. Le Commissaire est un agent du 
Parlement qui lui a confié un mandat de sept ans, renouvelable pour des périodes 
d'au plus sept ans chacune. II est indépendant du gouvernement; il doit soumettre 
au Parlement un rapport annuel sur ses activités de l'année precédente et il peut, 
s'il le juge nécessaire ou souhaitable, faire des recommandations en vue de modi-
fier Ia Loi sur les langues officielles. 
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Programme d'expansion du bilinguisme 
En vue d'élaborer et de mettre enauvre son programme relatif aux langues offi-

cielles, le gouvernement a créé au sein du Secretariat d'Etat un Programme d'ex-
pansion du bilinguisme et, depuis le debut de 1972, une Division du bilinguisme 
du Conseil du Trésor. Les differents aspects de ce programme ont été confiés a 
quatre directions. 

La Direction des programmes de langues a pour tache Ia mise en application de 
certaines mesures issues des recommandations de Ia Commission royale den-
quéte sur le bilinguisme et le biculturalisme, notamment dans les volumes II, III et 
VI de son Rapport. En étroite collaboration avec les gouvernements provinciaux. 
elle Olabore des programmes de promotion du bilinguisme dans divers domaines, 
en particulier l'éducation. Elle aide également les administrations municipales, 
l'industrie, les associations et d'autres organes du secteur privé lorsqu'il s'agit 
d'activités oü les deux langues officielles sont en cause, au moyen d'assistance 
technique ou de programmes de subventions. 

La Direction de l'action socio-culturelle s'occupe de lii mise au point d'un pro-
gramme de subventions a double objectif: une plus grande comprehension entre 
les deux principaux groupes linguistiques et une meilleure appreciation de la part 
des Canadiens du caractère bilingue de Ia société canadienne; et l'épanouissement 
linguistique et culturel des communautés parlant l'une ou l'autre des langues offi-
cielles dans les regions oU elles sont en minorité. 

La Direction de Ia recherche et de Ia planification coordonne et effectue les 
analyses et etudes nécessaires au Programme dexpansion du bilinguisme, s'atta-
chant particulièrement aux objectifs a atteindre et aux moyens d'y parvenir, aux 
besoins en ressources, a l'évaluation de l'efficacitC et aux résultats obtenus. 

La Division du bilinguisme du secretariat du Conseil du Trésor est chargee de 
définir les objectifs de ladministration concernant le bilinguisme et d'en assurer 
la concrétisation par les ministeres et les organismes. Le secretariat du Conseil du 
Trésor est l'organe central responsable de l'organisation et de La gestion du person-
nel dans I'ensemble de Ia fonction publique. La Division s'occupe egalement de Ia 
mise au point et de La diffusion des politiques et procedures opérationnelles desti-
nées a assurer I'application efficace du bilinguisme au niveau des institutions. La 
toute nouvelle Division assume les fonctions relatives a La diffusion du bilin-
guisme dans Ia fonction publique qui étaient auparavant exercées en grande partie 
par le Secretariat d'Etat. L'orientatiori de La politique gouvernementale en faveur 
de l'expansion du bilinguisme au sein de Ia fonction publique tCmoigne de l'ac-
ceptation par le gouvernement de Ia majorité des recommandations formulées 
dans le volume lilA du rapport de Ia Commission d'enquete sur le bilinguisme et 
le biculturalisme. 

Grace a cette série de programmes, le gouvernement espère donner aux Cana-
diens francophones et anglophones des chances égales de participer a Ia vie de Ia 
nation, Ii compte egalement preserver et affermir le caractére bilingue et pluricul-
turel de Ia société canadienne. 
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Pluriculturalisme 

Depuis octobre 1971, le gouverneinent fédéral applique une politique culturelle 
prOnant Ia reconnaissance theorique et pratique des droits des groupes ethniques 
canadiens dont l'origine n'est ni francaise ni britannique. Le besoin d'une telle po-
litique s'est fait sentir au niveau fédéral Iorsque Ia Commission royale d'enquete 
sur le bilinguisme et le biculturalisme a été instituée. La Commission avait entre 
autres pour táche d'étudier le pluralisme ethnique et culturel au Canada ainsi que 
le statut des diverses langues et cultures du pays. Ses observations lont amenée a 
affirmer qu'il no peut y avoir une politique culturelle pour les Canadiens d'ori-
gine française et britartoique, une pour les indigenes et une pour tous les autres 
groupes ethniques. 

La nouvelle politique de"multiculturalisme dans le bilinguisme', présentée par 
te premier ministre aux Communes, a Oté soutenue par les chefs des partis de l'op-
position et reconnue comme le moyen le plus efficace d'assurer Ia liberte cultu-
relle des Canadiens. Le gouvernement a accepté toutes les recommandations du 
quatrieme volume du Rapport de Ia Commission adressées aux ministCres et orga-
nismes fédéraux. II est maintenant établi que méme s'il y a deux langues officielles 
dans lesquelles les Canadiens peuvent communiquer avec le gouvernement fédé-
ral, il n'existe pas de culture officielle. 

Cette politique a été conçue en vue d'éliminer Ia discrimination et les conflits 
culturels. Elle admet que les <autres groupes culturels sont des elements essen-
tiels de la mosaique de cultures qui caractérise le Canada, et elle les encourage a 
partager leurs formes d'expression et leurs valeurs culturelles avec les autres Ca-
nadiens, de façon a enrichir Ia vie de tous. 

Le gouvernement fédéral met des sommes d'argent a La disposition du Musée 
national de l'homme, de l'Office national du film, de Ia Bibliothéque nationale et 
des Archives publiques pour qu'ils mettent en valeur Ia diversité et la richesse de 
toutes les cultures et leurs contributions a l'histoire canadienne. 

En principe, le gouvernement fournit de l'aide sous quatre formes. Premiere-
ment, il cherche a aider Los groupes culturels qui ont manifesté Jour volonté de 
contribuer a l'évolution canadienne et qui de toute evidence ont besoin d'être ap-
puyes, qu'il s'agisse d'organisations solidement établies et bien structurêes ou de 
groupes plus modestes. Deuxièmement, il aide les mernbres de tout groupe cultu-
rel a surmonter les obstacles qui les empéchent de participer entiOrement a Ia vie 
(;afladieflfle. Troisièmement, il encourage les rencontres et les echanges fructueux 
entre groupes culturels afin de promouvoir l'unité nationale. Quatrièmement, il 
aide les immigrants a apprendre l'une des deux langues officielles pour qu'ils 
puissent participer pleinement a Ia vie canadienne. 

Certaines recommandations du quatriême volume du Rapport de La Commis-
sion concernent des questions de competence provinciale et nécessitent l'action 
concertée de l'Etat fédéral et des provinces. 

La mise en application de Ia nouvelle politique incombe a Ia Direction de Ia ci-
toyennete du Secretariat d'Etat, qui est maintenant chargee des questions concer-
nant I'integration sociale des immigrants et les activités culturelles de tous les 
groupes ethniques. Les premieres subventions accordées dans le cadre de cette pa-
litique ont étéannoncées en avril 1972. 
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Religion 
A l'étC de 1534, Jacques Cartier dCbarquait sur Ia cote de Gaspe, prOs d'un pro-

montoire sur lequel ii èrigea une croix de bois de 30 pieds de haut. Par ce geste, ii 
prenait possession de nouvelles terres non seulement au nom de son pays, mais 
aussi de sa foi. Depuis, l'histoiredu Canada retrace l'évolution interdependante-
parfois antagonique - de l'Eglise et de l'Etat. 

Un des episodes hauts en couleur et en courage de Ia fondation du Canada fut 
écrit par les missionnaires jésuites dont le martyr, Jean de BrObeuf, est un des au-
thentiques hOros des Canadiens de toutes confessions. Sous la direction de Ma-
dame d'Youville, les Soeurs grises, entre autres cornmunautés hospitalieres émi-
nentes, ont laissé elles aussi l'exemple, trop souvent oublié de nos jours, d'un dO-
vouement et d'une force d'âme extraordinaires au service des bourgades lointai-
nes, a une époque 00 les soins de santO, méme les plus elementaires, faisaient dé-
faut. Avec un zele sans bornes, les Soeurs grises qui, de fait, furent les premieres 
infirmieres visiteuses du Canada, ont accompli leur mission de charité au milieu 
de dangers et de privations inimaginables. 

Au debut de Ia colonisation anglaise, les premiers missionnaires et pasteurs pro-
testants ont joue un rOle essentiel dans l'édification du pays. Bien souvent l'eglise 
était le pivot de la vie communautaire. James Evans, missionnaire methodiste, in-
yenta l'écriture syllabique cree, donnant ainsi aux Indiens Ia possibilité de lire et 
ecrire leur propre langue sur de l'écorce de bouleau. Au XIX° siècle, Egerton Ryer-
son, autre pasteur méthodiste, jetait les bases d'un système dèducation publique 
en Ontario. Lors de Ia conquOte des Prairies, John McDougall, apOtre méthodiste 
qui avait acquis Ia confiance des Indiens, servit d'intermediaire indispensable 
dans 101aboration du traitéqui prevint Ia guerreavec les tribus de I'Ouest. Au-delà 
des Grands lacs, c'est grace aux religieux itinérants et a Ia Gendarmerie royale que 
le Canada n'a jamais connu d'Ouest indompte>'. 

Deux traits distincts caracterisent l'histoire religieuse du pays. D'une part, 
l'Eglise catholique s'est signalee par Ia puissante et durable emprise de son clergO 
au Canada français. D'autre part, les Eglises protestantes. du moms celles qu'on 
appelait ailleurs Eglises libres, manifestérent, des Ic debut, une tendance—quasi 
indispensable dans les agglomerations clairsemées de Ia nation naissante—àou-
blier les subdivisions traditionnelles des vieux pays pour crCer chez nous des Egli-
ses autonomes. 

1. St. John's Anglican a Lunenburg (N.-E.) 
2. L'egliseanglicane de Fort Stanley (Sask.) 
3. L'église catholique romaine a Inuvik (T.N.-O.) 
4. L'èglise methodiste ii I-lay Bay (Ont.) 
5. St. James United Church a Newcastle (N-B.) 
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Ainsi le Canada fut le premier pays øü les différentes sectes méthodistes s'uni-
rent pour se donner une forme monolithique. 1)e méme. tous les congrégationna-
listes se sont groupés en une confession unique. Les presbytériens eux-mémes, 
malgré leurs divisions séculaires, ont fusionné leurs rangs. Sauf une minoritC 
presbytérienne dissidente, ces trois unions confessionnelles so sont ensuite rap. 
prochCes pour former, en 1925, l'Eglise-Unie du Canada. C'était là Ia premiOre uni-
fication du genre dans l'histoire des Eglises protestantes. 

A l'heure actuelle, l'Eglise-Unie et ]'Eglise anglicane étudient certaines proposi-
tions susceptibles de permettre leur fusion. On ignore si ces entretiens aboutiront 
a une union immediate et officielle, mais it est certain que ces deux Eglises travail-
leront désormais solon des formes de collaboration inédites. 

Par ordre d'importance numérique, l'Eglise catholique, l'Eglise-Unie et l'Eglise 
anglicane groupalent, au recensement do 1961, prés de 80% de Ia population cana-
dienne. D'autres confessions connues comptent un nombre appreciable d'adeptes. 
L'Eglise presbytérienne vient en tête avec plus do 800,000 fidèles, suivie de 
l'Eglise lutherienne avec plus de 600,000. Par rapport a leurs coreligionnaires 
americains, les haptistes du Canada n'ont pas acquis autant de rayonnement. Divi-
sés en plusieurs <conventions, its occupent surtout l'Est du pays et leur effectif 
global depasse le demi-million. 

Comme bus les pays libres, le Canada compte de nombreuses petites dénomina-
tions religieuses, dont certaines marquent Ia scene canadienne depuis longtemps 
déjà, tandis que d'autres, dorigine plus rCcente, sont de caractére regional. Au Ca-
nada, les quakers n'ont jarnais été en grand nombre mais, a l'instar dos mennoni-
tes, its jouissent d'un haut degre d'estime. Les unitariens, pour leur part, existent 
presque exdusivement dans les grandes villes, mais comptent un nombre impres-
sionnant de personnalités influentes. 

Partout au Canada, des groupes connus sous le nom general d'<<évangêliques' 
prennent rapidement de l'ampleur depuis quelques années. Dans certains cas, it 
ne s'agit que d'églises individuelles. Parmi ces groupements, l'Eglise du peuple, a 
Toronto, est Ia plus considerable et Ia plus dynamique. Sous Ia conduite du remar-
quable evangeliste Oswald Smith et, plus tard, de son fils Paul, cette congregation 
ost presque devenue une confession en soi. Le plus fort groupe organisé d'évangé-
liques est l'Eglise pentecostale qui, au recensement de 1961, rCunissait moms de 
150,000 adeptes. 

1. Notre-Dame-de-Fatima a Jonqu ière (Qué.) 
2. St-Aloysius a Richibouctou (N-B.) 
3. Synagogue Machzikei Hadas a Ottawa (Ont.) 
4. L'eglise grecque orthodoxe russe pres de Lloydminster (Sask.) 
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Dans les provinces de I'Ouest en particulier, des Canadiens issus de diverses ra-
mifications de i'Eglise grecque-orthodoxe ont iaissé, comme témoignage de leur 
ascendance reiigieuse, des temples a buibe distinctifs de leur patrie d'origine. Ces 
orthodoxes sont au nombre d'environ 200,000. 

Récemment, l'Eglise coptique d'Egypte a instailé a Toronto—oü elle compte 
queique 1,000 adeptes—un siege d'oU elie dirige ies congregations coptiques du 
Canada et des Etats-Unis. 

Parmi les coilectivités reiigieuses moms connues du Canada, les huttérites, par 
exemple, se composent d'agriculteurs répartis en communes, ou La vie de famille 
est très intense. Bien qu'iis utilisent les techniques agricoles modernes, us restent 
socialement attaches aux usages du passé comme aux vertus anciennes. 

Depuis quelques annêes, la vie religieuse canadienne présente, comme trait ca-
ractéristique, un degre nouveau de cordiaiité et de collaboration, non seulement 
entre les différentes Eglises protestantes, mais aussi, entre protestants et catholi-
ques. ii est significatif que queiques-uns des premiers exemples de cet esprit nou-
veau soient venus du Québec, oU des membres du clerge catholique ont invite 
leurs frères protestants a participer avec eux, dans ieurs cathédrales, a des cérémo-
nies liturgiques. En outre, catholiques et protestants ont collaboré a la mise sur 
pied du Pavilion chrétien d'Expo 67. 

Aprés Ia communauté chrétienne. c'est Ia communauté luive qui est Ia plus an-
cienne, la plus vaste et La pius influente du Canada. Malgré leur faible pourcentage 
au sein de la population, les juifs fournissent, depuis les debuts mémes de i'his-
toire canadienne, un apport considerable a La vie et a Ia culture du pays. Un rap-
prochement s'est produit entre chrétiens et juifs, et des relations plus cordiales et 
clairvoyantes sont nées de Ia creation, au debut des années 40, d'un organisme ap-
pele d'abord Conference canadienne puis Conseil canadien des chrétiens et des 
juifs. Ce Conseil s'est employe a établir des contacts et a promouvoir des program-
mes propres a favoriser la comprehension et I'estime réciproques. II a ie mérite 
d'être le principal initiateur de Ia Semaine de Ia fraternité en tant qu'institution 
canadienne. 

Les juifs ne sont pas les seuis représentants au Canada des grandes religions du 
monde, autres que le christianisme. Les centres urbains comprennent maintenant 
des groupes appreciables et croissants de musulmans, de boudhistes, d'hindous, 
de sikhs (surtout en Colombie-Britannique) et autres. 

Le Canada n'a pas été sans connaitre Ia bigoterie et Ia rivalité de religion mais, 
dans l'ensemble, son histoire est remarquablement exempte de violence d'origine 
religieuse. Le caractère de Ia vie canadienne—faite de petites collectivités luttant 
pour s'etablir au sein d'un immense territoire—comportait un besoin inherent de 
collaboration dans des entreprises communes, ainsi que ses propres impératifs de 
tolerance. 

Peu a peu. d'ailleurs, Ia tolerance a tempéré Ia méfiance traditionnelle. Rares 
sont les secteurs ou les clivages de Ia socièté canadienne se situent sur le plan reli-
gieux. Ce qui, au debut, n'était que trève prend de pius en plus figure de paix yen-
table. Or, La paix peut apporter au Canada de demain un climat d'appreciatiori mu-
tuelle d'une envergure telle que nul n'en sera exciu, et si les Canadiens n'ont pas 
encore atteint cet ètat, sans doute s'en approchent-ils au mains autant que tout 
autre nation du monde. 

ERNEST MARSHALL HOWSE 



59 

Les Arts 
Théâtre 

En 1972-7 3 chaque province, a I'exception do Terre-Neuve, pouvait s'enorgueil-
hr davoir un theatre professionnel regional. En outre, he Conseil des Arts du Ca-
nada a accordé 14 nouvehles subventions a des groupes aussi divers que le New 
Play Centre de Vancouver, le Theatre New Brunswick a Fredericton et he Thèâtre 
du Trident a Québec. Pour aider encore davantage les talents nationaux, he Centre 
du théätre canadien a commande un Index des pièces canadiennes, repertoire 
complet de toutes les pièces canadiennes présentées par des troupes profession-
nelles canadiennes depuis 1945. 

I1 faut signaler qu'il existe, outre les theatres rOgionaux et métropohitains, des 
théàtres "sCparés" dont Ia principale caractèristique est d'offrir en general une 
plus grande proportion de pièces canadiennes. 

Le Factory Theatre Lab de Toronto, qui fut he premier a réahiser exclusivement 
des pièces canadwnnes, devait presenter huit nouvehles oeuvres importantes du-
rant La saison. 11 a en outre organisé un programme d'atehiers a l'intention des dra-
maturges, subventionné par le Conseil des Arts du Canada, et qui a produit 36 pie-
ces originales. 

En 1971-72 he Playhouse Holiday Theatre de Vancouver a joué dana les Ccoles de Ia Colombie-
Britannique Beware the Quickly Who, d 'Eric Nico!. 

ii 
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Le lheatre Passe MuraiUe a monte au Louis de Ia saison 1971-72 neuf nouvelles 
pièces, crèèes en collectivité par Paul Thompson, John Palmer et Louis del Gran-
de. 11 a inauguré Ia saison avec Free Hide, étude du phénomène de l'auto-stop des 
années 70, puis ii a présenté notamment une nouvelle comédie musicale rock 
Charles Manson AKA Jesus Christ, devant une salle remplie a 85%. 

Un autre groupe experimental de Toronto, le Studio Lab Theatre, a connu des 
difficultés bisque des promoteurs se sont emparés du théâtre, et il a dü se con-
centrer sur Ia tournée de son Children's Theatre. Celui-ci a participé au 96  Festival 
international de theatre pour enfants a la Biennale de Venise, puis a fait une 
tournée de trois semaines en Italie. 

Le Global Village Theatre de Toronto, qui a connu un succès triomphant a New 
York avec Ia pièce Justine (egalement intitulée Love Me, Love My Children), s'est 
avéré une experience rentable. Le Tarragon Theatre a été crCé pour faire connaitre 
les dramaturges canadiens et sa saison 1972 a débuté par Creeps de David Free-
man. En 1972, les Toronto Workshop Productions, dont be directeur artistique est 
George Luscombe, ant présenté des pièces allant de Brecht aux creations de Ia 
compagnie. 

A Montréal, le Théâtre d'Aujourd'hui se consacre exciusivement aux oeuvres 
d'auteurs quebecois comme Pierre Begin, Marc Gélinas et Jean-Claude Germain. 
La troupe Les P'tits Enfants de la Liberté, autrefois be Théâtre du MCme-Nom, a 
souvent fait partie de Ia production. 

Le Théätre de Quat'Sous a présenté, entre autres nouvelles pièces québécoises, 
Les balancoires de Jean O'Neil et une nouvelle adaptation par Michel Tremblay de 
quatre pièces de Tennessee Williams. 

Les grands théâtres régionaux du Canada ont egalement manifesté plus d'interêt 
pour les pièces canadiennes. Sur Ia cOte ouest, le directeur artistique de Ia Play-
house Company de Vancouver, Paxton Whitehead, a mis au point un programme 
comprenant Crabdance du dramaturge BeverLey Simon de Vancouver et The 
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Chemmy Circle (adaptation par Vhitehead et Suzanne Grossman) de Feydeau. 
Durant l'année. Ia compagnie a pu coordonner ses diverses activités sous un même 
toi t. 

Le Bastion Theatre de Vktoria a inauguré sa saison en décembre 1971 avec un 
programme qui comprenait Plaza Suite et Five Finger Exercise. Le Theatre Cal-
gary a présenté entre autres Romeo and Juliet et The Rainmaker. A Edmonton, (a 
pièce de Gratjen Gélinas Yesterday the Children Were Dancing partageait laffiche 
en 1971-72 au Citadel Theatre avec Blithe Spirit et Of Mice and Men. Le Citadel a 
continue a diriger Studio 6, initiative experimentale a l'intention de ceux qui dési-
rent poursuivre uiie carriére theâtrale active. Pendant sept mois de I'année, les 
équipes du Citadel Theatre: Citadel-on-Wheels et Citadel-on-Wings, ont fait une 
tournée dans Ia province et dans les Territoires du Nord-Ouest. Le Globe Reper-
tory Theatre a notamment mis en scene en 1971-72 une pièce commandee specia-
lement au dramaturge Len Peterson de Regina, Queen Street Scrolls. La troupe a 
joue dans les ecoles de Ia Saskatchewan Shakespeare's Women, collage realise par 
un de ses directeurs artistiques, James Brewer. Pour sa dernière saison en tant que 
directeur artistique du Manitoba Theatre Centre de Winnipeg. Keith Turnbull a 
mis en scene sa propre adaptation de Alice through the Looking Glass et une re-
prise de The Sun and the Moon de James Reaney, 

En 1971-72, le St. Lawrence Centre de Toronto a inclus a son programme deux 
pièces r.anadiennes: Memories for My Brother: Part Two, de John Palmer et Capti-
ves of the Faceless Drummer, deGeorge Ryga. II a également mis en scene des piè-
ces irnportantes de Brecht, Orton et Chekhov. 

Le Theatre du Rideau Vert tie Montréal a monte le Canard a I'Orange, traduction de Ia pièce 
de 	D. Holmes, The Secretary flird qui it fail fureur t Londrs. 
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du Festival de Charlottetown de 1972. 

Les representations qui ont marqué Ia 20e  saison du ThCàtre du Nouveau Monde 
de Montréal comprenaient Los Noces de Figaro, Jules César et deux pièces cana-
diennes, l'une de Claude Gauvreau et I'autre d'Alain Pontaut. Le co-fondateur et 
directeur artistique Jean-Louis Roux a été nommé Compagnon de l'Ordre du 
Canada. Le romancier et auteur dramatique Roch Carrier est devenu secrétaire 
general de la troupe. Durant Ia saison, Ia compagnie Les Jeunes Comédiens a fait 
une tournée en Nouvelle-Angleterre et d'un bout a l'autre du Canada. 

Le Theatre du Rideau Vert a monte une nouvelle pièce canadienne, Los Morts de 
Claire Martin. A Quebec, le Theatre du Trident a présenté une version canadien-
ne-francaise de Pygmalion et une pièce originale, Alcide Premier, d'André Ricard. 
Ii existe plusieurs troupes itinérantes dans Ia province de Québec. La Nouvelle 
Compagnie Théâtrale met en scene les pièces figurant au programme scolaire. Le 
Théâtre Populaire du Québec, qui compte beaucoup sur les creations collectives, a 
été établi dans le but exprès d'offrir des representations théâtrales dans les petites 
localitès isolées du Québec. 

Dans les Maritimes, Ia compagnie du Neptune Theatre a Halifax a prouvé une 
fois de plus qu'elle était une troupe professionnelle de premiere classe en présen-
tant The Servant of Two Masters de Goldoni et Joe Egg de Nichols. Elle a egale-
ment monte une pièce pour enfants, The Dandy Lion, de Pat Patterson et Dodi 
Robb. 

Le Centre national des Arts a Ottawa accueille des troupes théâtrales de diverses 
regions do Canada. En 1971-72, des pièces y ont étè jouées par le Neptune Theatre, 
le Manitoba Theatre Centre, le Vancouver Playhouse Theatre, le Théâtre do Ri-
deau Vert, le Théâtre do Nouveau Monde, et les troupes du Festival Shaw et du 
Festival de Stratford. 
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Festivals 
Le Festival de Stratford demeure lun des plus respectés du continent. Pat Gallo-

way a été acclamée par les critiques dans King Lear et dans le role de Kate dans 
She Stoops to Conquer, oU elle avait comme partenaire Tony Van Bridge, et, sui-
vant une tradition établie par Sarah Bernhardt, dans celui du noble de Mèdicis 
dans la tragedie rornantique de Musset Lorenzaecio. Par suite du grand succès de 
Volpone Ia saison precédente, le directeur anglais David William est revenu pour 
diriger King Lear. William Hutt, qui avait incarnO un Lear tragique et pathetique, a 
egalement dirige la comédie shakespearienne de Ia saison As You Like It. Pour 
ceux qui désiraient faire changement, II y avait les productions du Avon Theatre, 
les representations expérimentales du Troisième Théâtre de Verdure, de Ia musi-
que pour a peu prés tous les goOts et un festival international du film, 

Le Festival Shaw a poursuivi ses célèbres tournées, visitant Montréal, Ottawa et 
New York, oU ii a joué Misalliance. Ce fut Ia premiere troupe canadienne a s'exé-
cuter au John F. Kennedy Centre for the Performing Arts a Washington. Au cours 
de Ia saison 1971-72, Ia comedie de Kaufman-Ferber The Royal Family, qui traite 
des cocasseries et des excentricités d'une famille théãtrale renommCe, figurait au 
repertoire avec Getting Married de George Bernard Shaw. 

Aussi bien accueillie au West End de London queue l'avait été a Osaka et a 
Broadway, Ia pièce Anne of Green Gables a eté reprise au Festival de Charlottetown 
dans t'lle-du-Prince-Edouard, cornme elle l'est d'ailleurs tous les ans par tradition. 
Un mélodrame musical inspire du classique de l'époque victorienne Jane Eyre a 

Betty Leighton. Malcolm Armstrong. 'Venna Shaw et Tom Kneebone dans LIfl( srEne He 
Misulliiinc 	 I] 	 \ 	 lOnt.l. 
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gagnC Ia faveur du public do méme que Mary, biographie populaire do Marie 
Stuart, reine d'Ecosse. 

Festival Canada, célébration estivale organisée par le Secretariat d'Etat pour Ia 
deuxième année consecutive, a beaucoup retenu 'attention. Le Centre national 
des Arts a monte sa propre production do Cosi Fan Tutti et des Noces de Figaro. 
Des concerts ont été donnés par l'Orchestre du Centre national des Arts, l'Orches-
tre Symphonique de MontrCal, le Quatuor Orford, et des programmes do musique 
électronique ont été présentés par la Société de Musique Contemporaine du Qué-
bec. La Young Vic Company d'Angleterre a fait ses debuts en AmCrique du Nord 
au Centre. En outre, II y a eu deux festivals du film organisés par l'Institut cana-
dien du film, et beaucoup d'autres attractions. 

Ballet 

Le Ballet National du Canada, qui célébrait son 20  anniversaire en 1971-72, 
a ajoute un certain nombre de danseurs a la troupe et effectuè sa premiere tournée 
en Europe. L' Ecole nationale do ballet tente actuellement de résoudre le probleme 
do Ia chorégraphie originale et trois danseurs, Timothy Spain, Chris Bannerman et 
Karen Bowes, ont reçu des bourses du Conseil des Arts pour créer de nouvelles 
cFuvres. 

Grace au succès de l'opéra rock Tommy, les Grands Ballets Canadiens ont Pu 
doubler leurs representations en 1972. Bien quo los oeuvres classiques soient tou-
jours a l'honneur, ce succès a encourage Ia compagnie a inclure plus de ballets mo-
domes dans son repertoire. Hommage a Stravinsky ètait un nouveau ballet corn-
mandé par Ia compagnie sur une choregraphie do Brian MacDonald, qui en était a 
sa premiere experience avec les Grands Ballets. 

Le Royal Winnipeg Ballet a encore explore los possibilites do recours a divers 
modes d'expression dans le monde de La danse avec une adaptation de Ia pièce de 

/ 
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George Ryga, The Ecstasy of Rita Joe. Ce ballet canadien original compose par Nor-
bert Vesak Ctait accompagné dune musique populaire originale, eta l'arriére-plan 
appai-aissait sur film le chef Dan George dans le role du père de Rita Joe. Quatre 
nouveaux danseurs se sont joints a Ia compagnie en 1972, dont trois diplOmes cle 
l'école du Royal Winnipeg. Des tournées ont étO effectuCes en Australie et a Cuba. 

Dans le domaine de Ia danse contemporaine, le Toronto Dance Theatre a em-
p!oye ses 11 danseurs 46 semaines dans l'année. Cette troupe a mis au point un 
style particulier, inscrit a son repertoire de nombreuses pieces originales et créé sa 
propre école de ballet. Au cours de Ia saison 1972, elle a fait des tournées au Cana-
da, aux Etats-Unis et en Angleterre. 

Le Groupe de Ia Place Royale, en dCpit clu depart de sa fondatrice et directrice 
artistique Jeanne Renaud, a continue en 1972 a presenter d'excellents programmes 
et a etC acciarnC par les critiques. 

Les Contemporary Dancers de Winnipeg se sont produits pour la premiere fois 
devant un public de l'est du Canada lors dune tournCe en Nouvelle-Ecosse et au 
Nouveau-Brunswick en 1972. 

Musique 
La Canadian Opera Company célCbrera ses vingt-cinq ans en 1973, et elle a 

commandC un opCra, Heloise and Abelard, au compositeur Charles Wilson pour 
l'inscrire au programme de sa saison anniversaire. En 1972, elle a exCcutC entre 
autres Siegfried  de Wagner, Alda de Verdi, La Bohème et Tosca de Puccini. 

1972 était la premiere année de lOpéra du Québec. Son programme comprenait 
11 Trittico de Puccini, La Fille du Regiment de Donizetti et La Traviata de Verdi. 

Depuis plusieurs années Ia Société Radio-Canada presente des operas a ses 
tClOspectateurs. En 1972, In rCseau français a mis en scene Romeo et Juliette de 

I.e Ballet National a prusente Eto-
cation, stir one chorégraphie de 
Daniel Sculler (a gauche) 

Gérémonie. produt tion des (rands 
Ballets Lanad inns cle Montreal (a 
droite). 
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Mario Bernardi de l'Qrchestre du Centre nn 
chestre symphonique de Toronto. 

Gounod, avec Louise LeBrun et Pierre Duval. Au réseau anglais, on a pu entendre 
Teresa Stratas dans La Rondine de Puccini. 

L'Orchestre du Centre national des Arts. dirige par Mario Bernardi, conserve sa 
popularité. En 1972, l'Orchestre a réalisé ses deuxième et troisiéme enregistre-
ments, et ii a donné son premier concert au Lincoln Centre a New York. II prévoit 
faire sa premiere tournée europCenne de concerts en 1973, en commençant au Fes-
tival de Bath. 

L'Orchestre symphonique de Toronto a célébré son cinquantième anniversaire. 
Sous Ia direction musicale de Karl Ancerl, II a continue a se spCcialiser dans le ré-
pertoire pour voix et orchestre. En 1972, maestro Ancerl a dirige l'Orchestre des 
Jeunesses Musicales en Belgique avant de donner des concerts a Ostende et a Flo-
rence. L'Orchestre prevoit faire une tournée de trois semaines en Europe au prin-
temps de 1974. 

L'Orchestre symphonique de Montréal s'est exécuté au Québec et dans les au-
tres provinces. En septembre 1973, sous la direction de son chef d'orchestre attitré 
Franz-Paul Decker, il doit donner trois concerts an Festival d'Athènes en Gréce. 
Les solistes canadiens seront Ida Haendel et William Tritt. 

Outre son programme régulier, l'Orchestre symphonique de Vancouver a créé, 
dans le but d'attirer un auditoire jeune, ce que certains critiques ont appelé 'une 
cacophonie>. En effet, The Son of Zonk comprenait de Ia musique électronique 
produite sur place, des bandes electroniques, un groupe rock et l'orchestre inter-
prétant certaines muvres nouvelles écrites spécialement pour l'occasion. II s'agis-
sait egalement d'un concert d'adieu pour le directeur musical et chef d'orchestre 
Meredith Davies, remplacé pour Ia saison 1972-73 par Kazuyoshi Akiyama. 

Le premier orchestre regional du Canada, l'Orchestre symphonique de l'Atlanti-
que, a partagé son temps entre les quatre provinces de l'Atlantique, donnant ainsi 
le plaisir d'entendre un groupe professionnel a certaines localités qui autrement 
ne pourraient pas se le permettre. 
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Fidéle a sa politique déxécuter des ceuvres de compositeurs canadiens, l'Or-
chestre symphonique de Québec a joué des compositions de Serge Garant, Cler-
mont Pépin et Jacques 1-l6tu. La Société de Musique Contemporaine du Québec a 
présenté deux concerts d'ceuvres canadiennes en France au Festival de Royan, 
créé pour encourager l'art contemporain. 

Le cinquième Festival de printemps de Guelph a présenté en 1972 deux cr.uvres 
commandées spécialement pour l'occasion: Dream of the Rood de Godfrey Ridout, 
chanté par un choeur, et une composition de George Fiala, interprétée par l'Or-
chestre de chambre de McGill. Un recital par le soprano Lois Marshall et le con-
tralto Maureen Forrester est venu rehausser le programme. I Paghacci fume par La 
Scala Opera Company, avec Jon Vickers dans le rOle principal, a été fort apprécié 
au nouveau festival du film. 

Le Toronto Mendelssohn Choir et les Festival Singers sont diriges par le mOme 
directeur, Elmer lseler, et un certain nombre d'artistes appartiennent aux deux 
groupes. Au cours de l'été 1972, le Mendelssohn Choir a fait une tournée en Eu-
rope ob il fut acclamé par les critiques, tout comme l'avaient été les Festival Sin-
gers en 1971. Depuis leur retour dEurope, les deux chorales ont présenté plu-
sieurs programmes radiodiffusés en plus de leurs series régulieres de concerts. 

Musuiens de Ia Vancouver Society for Early Music exdcutant des mnrceaux du milieu dc 
I I 	I 
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Arts plastiques 
A Ottawa, la Calorie nationale du Canada continue a jouer un rOle primordial 

dans Ia promotion de l'art canadien. Elle avait encourage Ic Groupe des Sept; plus 
tard, elle a contribué a faire reconnaitre Emily Carr en tant qu'artiste denvergure 
nationale et dans les années 50 elle a appuyé los expressionnistes abstraits. Plus 
récemment, Ia Galerie a organisO d'importantes expositions par de jeunes artistes 
comme Joyce Wieland, lain Baxter et Michael Snow. 

Le Musée des Beaux-Arts de Montréal a continue de montrer Ia vie canadienne 
vue par les yeux de l'artiste. C'est ainsi qu'iI a organisé une vaste retrospective des 
uuvres d'Arthur Villeneuve, barbier de Chicoutimi. En 1972, il a commanditO un 
festival du film oC furent projetées les premiOres auvres de Pierre Perrault. Pour 
démontrer que l'art ne doit pas nécessairement Otre confine entre quatre murs, le 
Musée, en collaboration avec Benson and Hedges, a demandé a des artistes recon-
nus dexOcuter des tableaux ou paysages urbains sur les murs des edifices du 
centre-ville de Montréal. La Galerie dArt de I'Ontario a egalement tenté cette 
experience pour Ogayer le centre-ville de Toronto. 

A Ia Biennale de Venise, 
Totems coucosiens de 
Walter Redinger faisait 
partie de 'exposition de 
sculptures. 
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La Galerie d'Art de Winnipeg a mis sur pied un programme de diffusion de l'art 
grace auquel les habitants des regions méme les plus isolées du Manitoba pourront 
admirer de magnifiques reproductions. 

La Galerie d'Art de Vancouver a très bien réussi a faire tomber les barrières entre 
l'artiste et le public. Elle s'est vu décerner par le Conseil des Arts une bourse pour 
Ia diffusion des arts relativement a ses activités culturelles au Stade Capilano.Elte 
excelle aussi dans son role traditionnel de galerie d'art. Elle a organisC Ia rCtro-
spective definitive des oeuvres d'Emily Carr. Grace en partie aux efforts du conser-
vateur Doris Shadbolt et du Conseil canadien des arts esquimaux, une importante 
exposition d'art esquimau intitulée Chefs-d'cEuvre de l'Arctique canadien a été 
presentCe dans les galeries d'Europe, y compris au Musée del 'Ermitage a Leningrad. 

Lettres 
L'événement le plus important pour l'industrie canadienne du livre en 1972 a 

été l'annonce par le Secretariat d'Etat d'un programme de soutien en six points, 
suivant lequel le Conseil des Arts accordera plus de subventions aux éditeurs et 
aux fins de Ia traduction, les ministères et organismes publics achéteront davan-
tage de livres qui seront distribuês gratuitement au Canada et a l'etranger, l'expor. 
tation de livres fera l'objet d'une promotion accrue, le gouvernement fédéral aura 
recours aux services de maisons d'édition privées et il sera étahli un comité per-
manent des publications. 

Chaque année, les prix Molson sont attribuCs par le Conseil des Arts en recon-
naissance de contributions particulierement valables aux arts, aux humanites, aux 
sciences sociales et a l'identitA nationale. En 1971, Rina Lasnier a recu un prix 
Molson pour l'influence qu'elle a exercée sur Ia poCsie canadienne-française. Un 
recueil des ses poCmes est paru en 1971 de mCme qu'une nouvellecnuvre poCtique, 
La Salle des Rêves. 

Le poéte montréalais Gaston Miron a reçu le prix littéraire Canada-Belgique 
pour ses rCalisations dans le milieu littéraire du Québec. 

Parmi les etudes importantes sur le Québec parues en 1971 figure La Fin d'un 
Règne du sociologue Gerald Fortin, qui a remporte un Prix du Gouverneur general 
en 1971 dans Ia catégorie des ouvrages non romanesques en français. Ronald Su-
therland, professeur de littCrature comparée a l'Université de Sherbrooke, a publie 
The Second Image, recueil d'essais sur Ia littCrature canadienne comparee, de 
mCme qu'un roman, Lark des Neiges. 

La gamme des cauvres poétiques du Canada anglais s'échelonnait entre The Col-
lected Poems d'Irving Layton et un theme moms courant traité par Fred Cogswell 
dans In Praise of Chastity. Margaret Atwood, dans Power Politics, a approfondi les 
rapports complexes qui existent entre hommes et femmes. Le Prix du Gouverneur 
general pour Ia poésie anglaise a été attribué en 1971 a John Glassco pour ses Se-
lected Poems. 

Des écrivains canadiens bien connus ont publié de nouveaux livres en 1971: 
Earle Birney, Rag and Bone Shop; Al Purdy, Love in a Burning Building; Mordecai 
Richier, St. Urboin's Horseman; Margaret Laurence, A Bird in the House; Robert-
son Davies, Fifth Business. Pierre Berton, qui a gagné un Prix du Gouverneur 
general pour son livre The Last Spike, est l'un des rares écrivains a avoir deux Ii-
vres traitant du méme sujet inscrits sur Ia liste des best-sellers. En 1970, David 
Godfrey a publié son premier roman, The New Ancestors, il a fondé New Press, et 
s'est vu attribuer un Prix du Gouverneur general. 
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Activité scientifique 
La science et Ia technologie influencent profondérnent Ic mode de vie des Cana-

diens. La majorité des gens découvrent inaintenant qu'elles contribuent dans une 
large mesure a assurer Ia prospérité grace a l'essor industriel et a l'utilisation des 
ressources naturelles, et a résoudre bon nombre des problémes graves qui se po-
sent aux sociétés industrielles et exploitantes. L'activité scientifique fait actuelle-
ment l'objet d'examens attentifs et ses objectifs et méthodes dapplication sont 
remis en question. Depuis quelques années, le rOle de Ia science dans l'industrie 
canadienne et dans Ia mise en valeur du Nord est soumis a une étude critique. 
Dans les deux cas, on demande a Ia science de fournir les moyens d'accroitre Ia 
production et Ia prospérité sans causer de pollution ni autrement menacer la qua-
lité de La vie. Les exigences du public touchant Ia solution de ces problémes, et de 
problémes analogues dans d'autres dornaines scientifiques, ont soulevé de vives 
discussions sur Ia politique scientifique, dont l'orientation a pris une importance 
considerable a l'échelle nationale et internationale. 

En 1971, M. Gerhard [-Ierzberg, du Conseil national de recherches do Canada, a 
recu le prix Nobel de chimie, devenant ainsi Ic premier laurOat canadien de ce prix 
dans le domaine des sciences naturelles. Le prix reconnait en particulier ses idées 
et decouvertes en spectroscopie moléculaire et l'initiative dont il a fail preuve en 
faisant de son laboratoire le centre Ic plus avancé au monde dans ce genre d'etude. 
Les Canadiens, et tout particuliérement les scientifiques canadiens, ont salué avec 
ferveur cette distinction d'ordre international méritée par un Canadien pour ses 
nombreuses années de recherche. 

1 III ML 
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Politique scientitlque 

Par sa politique generale, le Canada cherche, tant sur le plan intérieur qu'exté-
rieur. a exploiter au maximum Ia science et Ia technologie pour atteindre ses oh-
jectifs nationaux d'ordre culturel, social, politique et économique. Le caractère 
federal et biculturel du Canada influence fortement sa politique scientifique en ce 
seris que bien des aspects de la science et de Ia technologie au niveau de l'adminis-
tration publique relévent exclusivement des provinces, notamment l'éducation, 
l'exploitation des ressources naturelles et les soins médicaux. Au palier fédéral, Ia 
responsabilité en matière de politique scientifique incombe au Cabinet, qui est 
conseillé par les ministéres et organismes intéressOs. 

Si dans l'élaboration d'une politique scientifique l'intensité des etudes et de la 
discussion est un gage de succès, c'est probablenient le Canada qui, de tous les 
pays du monde occidental, deploie l'effort le plus efficace et le plus fructueux. Ces 
dernieres années de nombreux rapports ont porte sur Ia science au Canada et ont 
propose des méthodes d'amélioration. Sur le plan interne, le comité senatorial de 
Ia politique scientifique a publie une étude d'ensemble intitulée Une politique 
scientifique canadienne, et le Conseil des Sciences du Canada a redige des rap-
ports sur la science en general et sur divers domaines spéciaux de recherche et de 
developpement. 

En aoCit 1971, le premier ministre a annoncé la nomination d'un ministre d'Etat 
chargé de Ia Science et de Ia Technologie dont les fonctions sont de formuler et de 
mettre au point des lignes de conduite concernant: 1 °  les moyens appropriés per-
mettant au gouvernement canadien d'exercer une influence benefique sur l'appli-
cation et le progrés de Ia science et de Ia technologie au Canada; 20  Ia coordination 
des programmes et activités scientifiques ou technologiques avec d'autres politi-
ques et programmes du gouvernement canadien; 3° I'encouragement a Ia collabo-
ration avec les provinces, les organismes privés et publics et les autres pays en ma-
tiCre de science et de technologie. Des contacts profitables ont déjà été établis 
entre le departemerit d'Etat, l'industrie privCe, les universités et les autres paliers 
de l'administration publique. II s'agit en particulier d'élaborer des strategies in-
dustrielles a long terme dans lintérét national, de façon a pouvoir reviser les crité-
res de Ia recherche et du développement effectués au sein des organisnies gouver-
nementaux et de decider s'il y a lieu de confier certains projets a d'autres institu-
tions de recherche. 

Le Conseil des Sciences du Canada, qui relève du ministre d'Etat pour Ia Science 
et Ia Technologie, méne des etudes et formule des recominandations sur des ques-
tions a moyen et long ternle touchant Ia politique sientifique. Cest un organisme 
independant dont les membres viennent de I'industrie privée, des universités et 
du gouvernement, et qui est libre de faire connaitre ses conclusions et ses recom-
mandations, qu'el]es soient ou non en accord avec Ia politique de l'Etat. 

Les rapports et recommandations du Conseil sont unanimes a reconnaltre que la 
recherche scientifique devrait tendre vers Ia resolution des problemes urgents de 
Ia société. On s'attend que les nouvelles politiques insisteront sur les aspects in-
dustriel, social et sanitaire de la science. Le dynamisme actuel pourrait déboucher 
sur une organisation de l'activité scientifique permettant de prévoir et de satisfaire 
les besoins futurs de la science et de Ia technologie. Dans une société complexe 
aux technologies multiples, il faut une organisation scientifique rigoureuse et pro-
pice a l'élaboration de nouvelles méthodes et a Ia prevention de toute consé-
quence facheuse. 
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Recherche et developpement industriels 
La recherche et le dCveloppemeot soot importants pour tout groupe industriel 

soucieux d'améliorer son rendement et de demeurer viable. Toutes les entreprises 
ne disposent pas de laboratoires bien équipCs, mais elles sont au moms au courant 
des innovations techniques auxquelles elles peuvent recourir. 

II est essentiel pour le Canada, qui compte 21 millions d'hahitants disséminés 
sur un territoire de 3.9 millions de mules carrés, de posséder un réseau efficace de 
communications. En 1971 naissait Télésat Canada, copropriété de l'Etat et de l'en-
treprise privée, qui doit maintenir Ic Canada a I'avant-garde en matière de commu-
nications. Ainsi les regions les plus septentrionales du pays profiteront des servi-
ces de telephone, de radio et de télévision, A t'heure actuelle, ii y a plus de 10 mil-
lions de postes en service au Canada et, grace a l'interurbain automatique. 98% de 
Ia population peut appeler n'importe oü en Amérique du Nord sans l'intervention 
de Ia tOlephoniste. 

La recherche et le developpement en informatique ont dCbouchC sur un projet 
de système numérique national de communications, dont Ia premiere Otape est 
terminée. En ce qui concerne Ia diffusion de l'information, on se servira de CANU -
NET (réseau informatique des universitCs canadiennes) pour relier toutes les uni-
versités du Canada de sorte que chaque étudiant et professeur ait accès aux biblio-
theques universitaires. En matiére d'information scientifique et technique, Ia 
Bibliotheque scientifique nationale possede Ia plus vaste documentation au 
Canada et offre un Service d'information technique a l'intention de I'industrie. 

Les transports sont un autre sujet de preoccupation constante au Canada. Le 
Centre canadien de développement des transports et le Conseil national de recher-
ches expérimentent actuellement des véhicules guides sur coussin d'air en vue du 
transport interurbain. L'Etat federal et Ia Befl Aerospace of Canada font des essais 
d'aeroglisseurs. L'avion a decollage et atterissage court (ADAC) est one réalisation 
fort prometteuse. Des travaux de recherche et de développement visent Cgalement 
a accroltre Ia vitesse du trafic ferroviaire. Le transport n'est cependant pas limité 
aux humains. Le ministére des Transports, en collaboration avec tes Conseils de 
recherches de Ia Saskatchewan et de l'Alberta. met au point des pipe-lines pour 
I'acheminement de solides comme le charbon, le mineral de fer, le soufre et la pa-
tasse. En outre, les oléoducs et les gazoducs ne cessent de s'améliorer et de se mul-
tiplier. 

A Is division Ret 0 do Ia Sherritt Gordon Mines a Fort Saskatchewin, en Alberta, des €tucles 
en hydrometallurgie sous pression ant permis [a rniseau point do nouvelles méthodes do ré-
cupération du nickel. du cobalt, du cuivre et du ztnc. 
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La recherche fon(lamentale et appliquec, out particulier lo succes du programmo 
Alouette/lsis de satellites destinés a l'étude de l'ionosphere, a niéritC au Canada Ia 
reputation de pays a la pointe du progrès en sciences spatiales. Les programmes 
spatiaux au Canada portent surtout sur les satellites de télécommunications et les 
satellites de sondage des ressources terriennes. Le premier satellite de communi-
(:ations canadien, ANIK l.a etC lance vers Ia fin de 1972. 

La recherche et le developpement sont egalement importants pour la protection 
(lu milieu, en particulier pour Ia mise au point de moyens de prCvenir ou d'en-
rayer Ia pollution. La racleuse de pCtrole. conçue et fabriquCe au Canada, répond 
au besoin crCC par les déversements d'hydrocarbures. II faut cependant dCployer 
beaucoup plus d'efforts pour assainir les regions rurales et rendre les agglomera-
tions urbaines plus viables. 

La stience et Ia technique an service du Nord 
C'est vers le Nord, qui suscite la curiositC et l'intérCt des scientifiques canadiens 

depuis un demi-siecle, que se concentrent aujourd'hui les recherches et les 
etudes. La dCcouverte de pétrole dans le nord de l'Alaska au printemps 1968 a fait 
ressortir l'urgence de Ia situation, Ia vallée du Mackenzie apparaissant des lors 
comrne le principal parcours de rechange des olCoducs et gazoducs partant de 
I'Alaska pour atteindre les marches du sud. De plus, cette dCcouverte allait gran-
dement stimuler Ia recherche de reserves rentables de petrole et de gaz naturel 
dans l'Arctique canadien. L'exploitation des ressources du Nord sur une grande 
Cchelle a dCpasse le stade des speculations et constitue dCsormais une rCalité pro-
chaine a planifier. 
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Quatre grandes taches au moms attendent scientifiques et technologues du Nord 
au cours de Ia prochaine décennie: 1 0  etudier les consequences de l'évolution dans 
le Nord et comprendre at considérer les besoins et aspirations de Ia population lo-
cale; 2°  étudier l'environnement naturel sur Ia terre ferme et dans les eaux arcti-
ques; 30  etablir I'importance et étudier Ia nature des ressources renouvelables et 
non renouvelables; at 40  determiner sous queue forme Ia technologie contribuera a 
maxirniser Ia qualite de Ia vie dans le Nord. 

En 1971-72, les recherr.hes menées dans le Nord par des ministères fédéraux ont 
coüté environ 24 millions de dollars. La plupart des travaux se sont poursuivis en 
1972, essentiellement au rnême rythme et aux mOmes coüts. De plus. vers Ia fin de 
1971 legouvernement fédéral annonçait un programme special de recherches sur 
I'environnement dans le Nord, rCparti sur trois ans. Ce programme coCitera 5 mil-
lions par an et consistera en des etudes multidisciplinaires de la sensibilité du ter-
rain. L'industrie canadienne effectue également des recherches visant spéciale-
ment a resoudre les problCmes techniques et ecologiques d'exploitation des Tern-
tojres du Nord-Quest et du Yukon. Entre 1969 et 1971, I'Arctic Petroleum Opera-
tors Association a subventionné 34 projets de recherche d'une valeur de 1.8 mil-
lion et, en 1972, elle a depense encore $500,000 pour Ia poursuite des travaux. 

La ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien est particulièrement 
soucieux des consequences socio-économiques de l'évolution du Nord. Par I'inter-
médiaire de son Bureau de recherche scientifique sur le Nord et grace a ses rap-
ports avec des organismes privAs, ii étudie les moyens d'encourager Ia formation 
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et I'embauchage do Ia population autochtone et d'utiliser les ressources renouve-
lables permettant une diversification clu mode do vie. 

La recherche universitairo dans le Nord a considérablement augmenté depuis 10 
ans. Plusieurs années aprés sa fondation en 1944, l'lnstitut arctique de l'Amérique 
du Nord était l'un des rares organismes privés de recherche dans le Nord cana-
dien. Il poursuit toujours ses travaux, qui englobent maintenant des etudes multi-
disciplinaires d'ordre socio-économique. Depuis 1960, 11 universités de Terre-
Neuve a La Colombie-Britannique ont créC des comités ou instituts charges d'entre-
prendre et de favoriser des etudes sur Ic Nord. L'un deux, I'Institute for Northern 
Studies de l'Université de La Saskatchewan, posséde un poste permanent a Rankin 
Inlet (T.N,-O.). Les travaux de ces groupes universitaires indCpendants sont sub-
ventionnés en partie par les universités elles-mOmes, par des donateurs et par le 
Programme do subventions aux universités du ministére des Affaires indiennes et 
du Nord canadien. 

La réussite de cette activitC scientifique clans Ic Nord no saurait étre évaluée sim-
plement par des chiffres et des coQts. mais bien en fonction do l'application des 
connaissances scientifiques a Ia solution de problemes humains. Protéger l'envi-
ronnement, eviter les erreurs lourdes de consequences, assurer a long terme un 
mode de vie acceptable, tels doivent étre, en derniére analyse, les principaux oh-
jectifs d'une politique scientifique concernant le Nord canadien. 

Chercheurs recueillant dans l'fle Devon des chanIilLons de plantes pour en analyser La te-
nelir en hydrate de rarhone. 
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Recherche agricole 
La recherche est effectuée par trois directions du ministère de I'Agriculture du 

Canada, soit celles de Ia recherche, de l'économie et de l'hygiene vétérinaire, et 
par le laboratoire de recherches sur les grains de Ia Commission canadienne des 
grains. 

La Direction de Ia recherche emploie plus de 1,000 scientifiques répartis dans 
quelque 50 établissements au Canada. Leur objectif est d'accroitre les connaissan-
ces et les techniques afin d'aider les agriculteurs ainsi que les 21 millions et plus 
de consommateurs qui dépensent chaque année environ 8,500 millions do dollars 
pour i'aiimentation. La tache est trés vaste. Les programmes englobent tous les 
maillons de Ia chaine alimentaire (sols, végétaux, animaux, produits végétaux et 
animaux) ainsi que le traitement et le stockage des aliments et Ia lutte contre les 
insectes et les maladies. A Fredericton (N-B.), par exemple, deux scientifiques du 
ministére federal ont contribué a I'avancement de Ia science en découvrant un vi-
rus 100 lois plus petit que Ia normale. Cette découverte pourrait avoir une impor-
tance mondiale et ouvrir de nouvelles voles aux scientifiques qui recherchent des 
remédes contre nombre de maladies graves qui frappent l'homme, les animaux et 
les végétaux. 

La Direction de l'hygiene vétérinaire, par I'entremise de Ia Division do Ia patho-
logie vCtérinaire, effectue des recherches sur les maladies du bétail et de Ia volaille 
et offre des services élaborés do diagnostic. La construction, prés d'Ottawa. d'un 
nouveau laboratoire de 11.5 millions de dollars qui fera partie du complexe de 
!'Institut de recherchos vOtérinaires de Ia I)ivision, constituera un nouveau stimu-
lant. La Division de Ia recherche de Ia Direction de l'économie etudie Ia gestion 
des fermes, l'utjlisation des ressources, le revenu agricole. Ia structure du marché 
et Ia productivite agricole. Le laboratoire de Ia Commission canadienne des grains 
execute des recherches sur Ia qualite des céréales et des oléagineux. 
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Recherche forestière 
Divers aspects do Ia forOt sont étudiés par des organismes tant publics que 

privés: universités, gouvernernents provinciaux, compagnies de pates et papiers, 
gouvernenient fédéral. 

Par l'intermedjajre du Service canadien des terres du ministère de l'Environne-
ment, c'est Ic gouvernement fédéral qui contribue le plus a Ia recherche forestiere 
en y consacrant chaque année environ $32,000,000. Le Service possède, a travers 
le pays, des laboratoires stratégiquement situés, de mOme qu'un certain nombre 
dinstituts spécialises, dont Ia plupart ont leur siege a Ottawa. A Iheure actuelle, 
les principaux travaux comprennent des etudes sur Ia repression biologique, (:'eSt-
a-dire l'emploi de virus, de parasites ci de prCdateurs pour lutter contre les infesta-
tions d'insectes: le reboisement des zones coupCes a blanc; l'hvdrologie forestiére, 
I'enraiement de Ia pollution de l'eau, Ia classification des terres propices a 
I'amenagement do parcs nationaux; les effets ecologiques probables de Ia mise en 
valeur du Nord canadien et Ia valeur récréative de telle ou telle forét. A ces travaux 
viennent s'ajouter les recherches traditionnelles du Service sur la sylviculture, 
les incendies, les insectes et los maladies, et les produits du bois. 

Outre Ic programme federal de recherches forestières, les provinces de Québec, 
du Manitoba, do I'Ontario et de Ia Colombie-Britannique ont leurs propres orga-
riismes de recherches qui s'occupent surtout de résoudre les problèmes que posent 

L'lnstitut de recherches sur les feux de foréts du ministere de lEnvjronnement effectue des 
recherches et fournit des ronseils sur los prohlemes dintérét netional causAs parces sinistres. 
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Ia protection contre les incendies, Ia sylviculture, la pedologie, Ia dendrometrie et 
I'amelioration des essences; quant aux etudes entomologiques, pathologiques et a 
celles relatives aux produits forestiers, us sen remettent au programme fédéral. 

Au niveau de lindustrie, ce sont les compagnies de pates et pap iers qui consa-
crent le plus d'efforts a Ia recherche. La plupart d'entre elles font des recherches 
technologiques sur Ia pulpation et le papier, et sont egalement membres cotisants 
de I'Institut de recherches surles pates et papiers du Canada, a Montréal. Get Insti-
tut execute de vastes programmes de recherches concernant Ia pulpation et le pa-
pier, ainsi que des etudes de moindre envergure en matière d'exploitation fores-
tière et de sylviculture. Les fabriques de bois d'muvre et de contre-plaque s'en re-
mettent principalement aux laboratoires fédéraux de produits forestiers pour ce 
qui regarde leurs besoins de recherche. 

Dautres recherches en sciences forestières et domaines connexes s'effectuent 
dans différentes universitAs canadiennes. Des baccalauréats et des diplOmes supé-
rieurs sont décernés par les facultés de Sciences forestiéres de l'Université du 
Nouveau-Brunswick a Fredericton, de I'Université Laval a Quebec, de l'Univer-
site de Toronto et de l'Université de Ia Colombie-Britannique a Vancouver. Des 
baccalauréats sont egalement décernés par le département des sciences forestières 
de Ia faculté d'Agriculture de I'Université de I'Alberta a Edmonton et par l'Ecole 
de sciences forestières de lUniversité Lakehead a Thunder Bay. En collaboration 
avec I'Institut de recherches sur les pates et papiers, l'Université McGill, a Mon-
tréal, forme des étudiants dans des domaines intéressant les pates et papiers. 
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L'Office des recherches sur les pêcheries du Canada 

Intégré au rninjstére de ('Environnement, l'Office des recherches sur les peche-
ries du Canada est chargé des recherches destinées a favoriser Ia conservation et 
(exploitation des ressources aquatiques renouvelables eta maintenir l'environne-
ment aquatique dans un bon état biologique. 

Les recherches de ('Office portent sur Ia conservation et I'exploitation ration-
nelle de nonibreuses ressourcesaquatiques, notamnient des poissons anadromeset 
d'eau dunce, des poissons et mammiferes rnarins. des invertébrCs et des plantes 
aquatiques. On mène de front des travaux de recherche et de développement pour 
aider les industries axOes sur les ressources de Ia pCche: industrie primaire, indus-
trie du traitement et de la distribution des produits de la peche et entreprises de 
péche sportive et d'aquiculture. Le consommateur et le pays en general profitent 
des bienfaits socio-économiques découlant des ressources des pOcheries. 

L'Office mCme se compose d'un président a plein temps et de 18 membres hono-
raires nommés par le ministre de 1'Environnement, qui est aussi le ministre des 
Péches, pour un mandat de cinq ans. Les membres sont recrutés surtout dans les 
universitCs, mais certains représentent I'industrie de Ia péche et le ministére de 
l'Environnement. 

Originaire de Ia cOb 
oue.sI, Ia truite arc-en-
ciel a ete transplanteo 
dans lebassindesGrands 
lacs, oü elle fait (a joie 
des pOcheurs. Les scien-
tifiques de l'Institut des 
eaux douces de Winni-
peg (Man.) soumettf'nt 
les saumoneaux 
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L'Office a son siege social a Ottawa, et ii existe egalement neuf centres de re-
cherche répartis dans tout le Canada et des navires de recherche sur les cOtes de 
I'Atlantique et du Pacifique. On elargit et améliore sans cesse les installations ma-
térielles do l'Office. La construction du nouvel edifice de 9.5 millions de dollars 
qui abritera l'lnstitut des eaux douces sur le campus de IUniversité du Manitoba a 
Winnipeg est term inée, Ii doit loger tout le personnel du Service fédéral des peches 
affecté a Ia mise en valour des eaux douces du Canada: on y effectuera notamment 
des recherches sur Ia pisciculture. l'amélioration des populations de Poisson dans 
los eaux septentrionales canadiennes et Ia lutte antipollution. 

La diversitC des investigations de l'Office des recherches sur los pécheries est 
impressionnante. Par exemple, l'an passe. un specialiste en dynamique des popu-
lations a analyse des donnCes mécanographiques sur les prises de poissons de 
fond dans lAtlantique Nord-Ouest pour évaluer los populations de morue et d'ai-
glefin, un limnologiste a recueilli des specimens de Ia faune aquatique du système 
du Mackenzie et établi un relevé pour permettre de mesurer les effets quo produi-
rait Ia construction de pipe-lines, et un chimiste do Winnipeg a recueilli des don-
nées sur Ia crise du mercure au Canada et a rédige A ce sujet une étude qui a servi 
de document de base a Ia Conference des Nations Unies sur lenvironnement hu-
main tenue A Stockholm en juin 1972. 

Recherches sur I'energie, les mines et les ressources 
Le ministére do l'Energie, des Mines et des Ressources est le principal orga-

nisme fédéral qui s'occupe do Ia dCcouverte, de I'étude. do Ia misc en valeur et de 
Ia conservation des ressources miniéres et énergétiques du Canada. II effectue des 
levés geologiques, geophysiques, geodesiques 01 topographiques, inCne des recher-
ches d'ordre technico-economique sur les minéraux et Ia nietallurgie et assume 
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certaines fonctjons decjsjonnajres et administratives touchant les ressources du 
Canada et les industries qui en decoulent. 

La Commission gCologique du Canada fournit des services de cartographie, de 
detection et d'interprétation ainsi que des recherches et des conseils dans le do-
maine des sciences (le Ia terre, et elle coordonne ces travaux afin d'établir l'inven-
taire national et regional des formations rocheuses et des couches superficielles, 
de leurs structures, des minéraux qui les composent, du relief et de Ia stabilité des 
sols. Ce nest pas elle qui découvre et exploite les gisements, mais elle donne aux 
sociétés privées de prospection et d'exploitation les bases, plans et conseils néces-
saires a leurs travaux. Les universités egalement echangent des renseignements 
avec Ia Commission. A partir de leurs recherches en laboratoire et de leur activité 
sur le terrain, les géologues produisent chaque annCe des centaines de cartes, pu-
blications, articles scientifiques dans des revues specialisees, et enrichissent le ba-
gage d'informations de la Commission. 

La Commission géologique sait qu'iI faut évaluer les consequences possibles de 
l'exploitation industrielle et de I'urbanisation sur les sols et les couches sous-ja-
centes. Par exemple, on effectue actuellement d'importants travaux geologiques 
dans la vallée du Mackenzie oü seront construits one grande route et probable-
ment un oléoduc et un gazoduc reliant l'Arctique aux regions industrialisées. 
Comme les sols arctiques different de ceux du sud auxquels sont habitués les 
constructeurs de pipe-lines, on evalue en ce moment leur comportement et leur 
sensibilité afin d'éviter les mauvaises surprises. Ces etudes portent sur les forma-
tions rocheuses superficielles ou peu profondes. Ia composition du sol, le relief, 
les glaces de terre et les pergelisols, les marécages, les risques de glissement de ter-
rain, Ia nature des lits et des berges des cours d'eau, les lacs de littoral et les fonds 
man ns. 

Toujours au sujet du .couloir' de Ia vallée du Mackenzie. Ia Direction des mines 
du ministère étudie les tubes de canalisation afin que l'on puisse construire dans 
le Nord canadien un réseau d'oléoducs et de gazoducs resistant et efficace tout en 
reduisant au minimum les risques de pollution. Ces rechenches ant pour objectif 
l'évaluation des tubes fabriques au Canada et a l'étranger et, a long terme, Ia misc 
au point d'un tube de résistance supérieure. 

La Direction des mines fait bien d'autres genres de recherche; die étudie par 
exemple le traitement des minerals, pétroles, charbons et autres produits mine-
raux du Canada pour en faciliter Ia transformation, Ia commercialisation et l'utili-
sation. Elle a aide beaucoup de sociétés minières canadiennes a mettre au point 
des procedés de traitement des minerais de qualite inférieure qui autrement ne so-
raient pas commercialisables, contribuant ainsi a améliorer Ia situation économi-
que de diverses regions peu developpées. Les experts de Ia Direction cherchent 
aussi a mettre au point des méthodes d'exploitation plus süres et plus efficaces, Ils 
ant notamment découvert un moyen de soutenir les versants de mines a ciet ou-
vert au moyen do structures d'acier réticulées et d'ancrages. La majeure partie des 
mines au Canada étant a ciel ouvert, l'adoption de ces supports dans tout le pays 
permettrait d'économiser plusieurs dizaines de millions de dollars en diminuant 
les pertes a l'excavation, et atténuerait les niéfaits de l'excavation sur I'environne-
ment en réduisant sensiblement les dimensions requises. 

Les spécialistes de Ia Direction des mines luttent également contre Ia pollution. 
Par exemple. les procédés de fusion classiques répandent de fortes quantités d'an-
hydride sulfureux, mais les scientifiques sont sur le point de trouver une méthode 
de transformation du gaz en soufre solide, non polluant. 
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La Direction de Ia physique du globe effectue des recherches en géomagnétisme, 
gravimetrie et sêismologie. Les etudes de géomagnétisme portent sur les variations 
regionales et chronologiques du magnétisme terrestre. Ces renseignements sont 
dune importance primordiale pour Ia navigation maritime et aérienne, et us ai-
dent également les géophysiciens a comprendre I'histoire et Ia composition de 
I'écorce terrestre, Des etudes paléomagnétiques sur Ia côte ouest du Canada ont 
amené les scientifiques a conclure pour l'instant qu'iI y a quelque 200 millions 
d'années l'ile Vancouver ne faisait pas partie du continent nord-américain mais se 
trouvait a des milliers de mules au large du Pacifique. 

Les etudes gravimetriques permettent d'établir Ia figure de Ia croüte terrestre. 
Les specialistes de Ia pesanteur s'intéressent particulierement aux mouvements 
verticaux a long terme resultant des deplacements de charges diverses telles que 
les immenses calottes glaciaires ou les marées d'ocean. Les données géomagnéti-
ques et gravimétriques facilitent Ia recherche de gisements minéraux. 

La séismologie traite des secousses sismiques, naturelles et artificielles. En te-
nant un registre exact et comp let des tremblements de terre au Canada, les séismo 
logues du ministère peuvent dresser des cartes montrant les probabilités de séis-
mes dans diverses regions du pays, ce qui rend service aux architectes et aux cons-
tructeurs. Les séismologues r.anadiens sont egalement renommés dans le monde 
entier pour leur aptitude a distinguer les tremblements de terre naturels de ceux 
causes par les explosions atomiques, ce qui constitue uii atout précieux. 
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Sur La cOte atlantique du Canada, le Centre geoscientifique de lAtlantique a 
Dartmouth (N.-E.) étudie los propriétés géophysiques du fond mann. Ces travaux 
sont trés importants pour Ia prospection pétroliere qui se concentre actueflement 
sur le plateau continental. L'étude du transport et du depOt des sediments est trés 
utile pour Ia navigation, Ia peche, La construction portuaire, lexploration, etc. Des 
questions plus fondamentales sont également étudiées et rOsolues par les specia-
listes de La geophysique marine. Certaines relOvent de Ia théorie de La derive des 
continents ou de i'extension du fond mann, selon laquelle l'AtLantique s'est elargi 
au cours des temps géologiques. 

Les travaux scientifiques dans l'extrOme nord de l'Arctique, dans les ties Reine-
Elisabeth par exemple, comporterit de lourdes dépenses, de grands risques et des 
difficultes exceptionnelles pour les homnies et les instruments. Pour accroitre l'ef -
ficacité et concentrer les efforts, le ministère a formé, ii y a Iongtemps. Le groupe 
dEtude du plateau continental polaire, qui soccupe de linstallation, clu transport 
et de Ia coordination des équipes scientifiques du ministère, des universités et de 
l'etranger. Une des recherches los plus imporlantes effectuCes recemment portait 
sur l'interaction des aires dc deplacement de i'atmosphere, de Ia banquise et de Ia 
mer libre, quil est essentiel de connaitre pour prévoir I'état des glaces. 

Sciis-iiiarin 	util is 	j)(IUi 

observation sous L'eau 
off ectuée dans le cadre do 
l'enquéte geoLogique sous-
marine que mOne Ia Com-
mission geologique du Ca-
nada de concert avec I'm-
dustrie. 
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Recherche en sciences de Ia sante 
La recherche en sciences de Ia sante au Canada différe de Ia plupart des autres 

spheresde recherche en cequ'elIe s'effectue, a quelques exceptions prés, dans les 
universités et les établissements et hopitaux associés. L'industrie n'en assume ac-
tuellement qu'une trés faible part. Certains organismes publics, dont le ministére 
de Ia Sante nationale et du Bien-ètre social et le Conseil de recherches pour Ia dé-
fense. exécutent dans leurs propres laboratoires des recherches reliees a leurs 
fonctions, et le ministére des Affaires des anciens combattants effectue de modes-
tes travaux de recherche dans ses hOpitaux disperses a travers le pays. II existe 
egalement a l'echelon provincial des programmes centres sur Ia solution des pro-
blémes de sante locaux. On ne trouve cependant pas, comme en Grande-Bretagne 
ou aux Etats-Unis, de grands laboratoires centraux affectes a Ia recherche médi-
cale. 

Les scientifiques de Ia sante au Canada comprennent donc essentiellernent des 
professeurs d'université et certains de Ieurs collegues. II y a actuellement quelque 
1,800 directeurs de recherche, répartis pour La plupart dans les 16 universités du 
Canada possédant des facultes de médecine, de chirurgie dentaire et de pharma-
cie. Bon nombre de ces chercheurs dispensent également des soins ou enseignent 
au personnel sanitaire. Cette juxtaposition d'activites contribue a maintenir Ia 
qualite des soins et facilite grandement l'adaptation aux problémes canadiens des 
résultats de Ia recherche réalisée au Canada et a I'etranger. 

Le financement de Ia recherche est une responsabilite partagée. Les universités 
elles-memes, subventionnées par les provinces et le gouvernement fédéral, four-
nissent les locaux et l'equipement de laboratoire et payent une bonne part des trai-
tements des chercheurs. Les fonds provenant de sources canadiennes extra-muros 
affectés it l'exécution de Ia recherche ont été estimés a 60.9 millions pour I'annee 
financiere 1971-72, 11.2 millions ayant été verses par des organismes bénévoles 
tels que l'lnstitut national canadien du cancer, Ia Fondation canadienne dii caur, 
Ia Société canadienne contre l'arthrite et le rhumatisme et un certain nombre d'au-
tres organismes, les uns s'intéressant a des maladies déterminées et les autres de 
caractére plus general. Une somme supplementaire de 4.6 millions a Cté offerte par 
des fondations ou des organismes provinciaux. Le Conseil de Ia recherche médi-
cale du Québec, par exemple, contribue grandement a lancer dans Ia recherche les 
nouveaux professeurs d'université de la province. L'Ontario subventionne Ia re-
cherche universitaire par le truchement d'organismes provinclaux et de program-
mes divers. La principale source externe de fonds demeure cependant le gouver-
nenient fédéral qui, au cours de l'année financiére 1971-72, a octroyé prés de 45.1 
millions de dollars, De cette somme, plus de 8 millions provenaient du ministère 
de la Sante nationale et du Bien-être social qui est Ic premier responsable de Ia re-
cherche en sante publique, et 35.6 millions du Conseil de recherches médicales 
qui, aux termes de Ia Loi qui la créé, est responsable du soutien de Ia recherche 
fondamentale, appliquee et clinique au Canada en sciences de Ia sante, hors Ia 
sante publique. 

En 1971-72, un neurologue de 1'Universit6 du Manitoba a mis au point un nou-
veau test utilisant des impulsions électroniques pour Ic diagnostic de certains 
types de congestion cérébrale. Plus tard dans l'année a débuté I'essai clinique du 
Conseil de recherches médicales sur le serum antilymphocytaire comme inhibi-
teur du rejet du rein. transplanté, utilisant le serum d'un seul lot produit en colla-
boration avec Conriaught Medical Research Laboratories. Ce programme conjoint 
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point Ic microscope electronique, au- 
jnurdhui utilise pour Ia rticherchc 
stir les maladies rnalignes et Iidit 
tifIcation des virus. 

de recherche et developpement a permis a Sir Peter Medawar, scientifique britan-
nique de renom et Prix Nobel, de predire que le Canada produirait le premier SAL 
utilisable cliniquement. De plus, certains centres font des etudes en vue de mettre 
au point de meilleures techniques de laboratoire permettant de prévoir le rejet du 
transplant afin de pouvoir commencer le traitement preventif. 

La génetique médicale suscite de plus en plus d'intêrét. C'est là un domaine oU 
le Canada a déjà fait des contributions importantes, notamment les découvertes du 
IY Murray Barr sur les anomalies chromosomales. l.a mise au point d'une métho-
dologie nouvelle a permis de pousser Ia recherche sur Ia detection prénatale des 
deficiences génétiques, et les connaissances acquises grace a Ia recherche en gene-
tique aide les services de consultation génCtique établis dans plusieurs grands 
centres a conseiller les futurs parents. 

II itur 	kenntIv 	i I IikiI 
lunt des recherilies sur 
cancer du point de vue d. 
l'immunologie. Docteur Kn 
ned' examine ici une cultur 
de cellules tumorales a 'aid 
d'un microscope renver 
Docteur Haskill prepare 
ve!ltiies 	pnur 	I'itiid€ 	ii 

IF 	I 	II 
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Musées nationaux 

Sciences et technologie 

Le Musée national des sciences et de Ia technologie, ouvert en novembre 1967, 
est le plus recent des Musées nationaux du Canada. Depuis le ler  avril 1968, ii fait 
partie de Ia Corporation des Musées nationaux du Canada et ii releve du même 
conseil d'administration que Ia Galerie nationale du Canada, le Musée national de 
l'honime et le Musée national des sciences naturelles. C'est l'un des musées les 
plus frequentés de Ia capitale: plus dun demi-million de personnes Pont visité en 
1971, Les visiteurs sont invites a apprendre le langage de Ia science et a en dècou-
vrir les réalisations grace a des demonstrations et expositions qui, a l'aide d'objets 
et de textes, expliquent les rapports entre les principes scientifiques et leur appli-
cation technologique. L'un des principaux objectifs du Musée est donc de rensel-
gner le public canadien sur lévolution de la science, et d'éveiller sa curiosité pour 
qu'il pousse plus a fond ses connaissances. Les exhibitions, vivantes et originales, 
illustrent les faits saillants de ihistoire scientifique ou technique ayant trait plus 
particulièrement mais non pas exclusivement au Canada. A l'heure actuelle on 
insiste surtout sur les techniques intéressant les moyens de transport terrestre, 
l'aviation, l'agriculture, Ia navigation et l'industrie, qui ont profondément in-
fluencé I'histoire du Canada. 

L'an dernier a eu lieu l'ouverture d'une nouvelle salle des communications ré-
servèe a Ia telegraphie, Ia radio, Ia television, l'enregistrement et Ia reproduction. 
L'exposition marine a été déplacee et réorganisée de façon a presenter plus de mo-
déles de navires. On projette d'elargir encore Ia collection pour donner une meil-
leure vue d'ensemble de l'évolution de Ia navigation, tout en mettant particulière-
ment en valeur les navires dont l'histoire est étroitement liée a celle du Canada. 
Cette année, on compte egalement renouveler entièrement Ia section agricole et 
faire de nouvelles installations dans le parc d'exposition technologique situé en 
face del'immeuble principal. 

En ce qui concerne les collections, les activités ont été accélérées en vue de 
doter le Musée d'objets et de produits d'exposition intéressants. Le Musée a eu Ia 
chance d'acquérir un Fokker D VII et d'enrichir ainsi son importante collection 
d'environ 90 appareils loges pour Ia plupart a Rockcliffe et qui constituent la Col-
lection nationale de l'aeronautique. II s'est procure une ancienne machine a impri-
mer de Medicine Hat, ainsi que plusieurs horloges, montres, pendules et chrono-
metres. Parmi les pièces particulierement remarquables figure un mécanisme 
d'horlogerie de Grande-Bretagne datant du debut du xlxe  siècle. Un tramway èlec-
trique, l'O.T.C. #854 est aussi conserve au Musée. 

Les programmes a caractère educatif et les programmes d'extension sont au 
nombredes activités principales. On projette Ia publication de Iivres et brochures 
portant sur l'histoire, passée et presente. de Ia science et de la technologie au Ca-
nada. Des conferences et des projections de diapositives et de films ont lieu règu-
liereinent. Des guides compétents sont a Ia disposition des visiteurs qui dèsirent 
bénèficier de leurs commentaires. Ii est coutume d'organiser des programmes spé-
ciaux a l'occasion des congés du 1 juillet. de Noel et de Paques. Une exposition 
itinérante montrant quelques-unes des premieres pierres recueillies sur Ia Iune a 
étè présentée partout au Canada grace a la collaboration entre le Musée et les Ser-
vices d'information des Etats-Unis; il s'agit là de Ia premiere concrétisation dun 
vaste programme dechanges entre musées. 
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Triplan Sopwith de Ia Premiere Giierre mondiale. 

Les ressources en documentation du Musée comprennent une bibliotheque do 
11,000 volumes, dont le principal element est une magnifique collection sur 
l'aviation. La bibliotheque possede egalement une collection de plus de 12,000 
photos d'avions. Des dessins et photographies portant sur d'autres domaines, no-
tamment sur la technologie ferroviaire, se trouvent également au Musée. Ainsi, on 
veut faire en sorte que le Musée national des sciences et de la technologie de-
vienne un jour Ia principale source autorisée de renseignements dans tous les sec-
teurs qui l'intéressent. 

Voiture do tourisme Buick McLaughlin 1910. 
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Galerie nationale 

En 1972, Ia Galerie nationale du Canada entrait dans sa 92 1  année dexistence. 
Sa creation remonte a 1880, année oU chaque membre (Ic l'Academie royale cana-
dienne a fait don d'une de ses uvres d'art en vue do constituer une collection na-
tionale permanente. En 1913, Ic premier conseil dadministration de Ia Galerie na-
tionale est créé en vertu d'une loi du Parlement. La Galerie, qui célébrera son con-
tenaire en 1980, poursuit toujours lobjectif énoncé dans Ia loi do 1913: encourager 
et entretenir le gout artistique et l'interêt du public pour les beaux-arts dans tout le 
Canada. Son statut toutefois a été modifié; en 1968, en effet, Ia Galerie nationale 
du Canada, aprés avoir été dirigée pendant 55 ans par son propre conseil d'admi-
nistration, est intégrée a Ia Corporation des Musées nationaux du Canada. 

La Galerie nationale s'est toujours intéressée tout particulièrement a I'art natio-
nal. En 1971. un programme d'expositions periodiques dynamique et vane consti-
tuait un element principal de ses activités. L'exposition Aquarellistes de Ia Sas-
katchewan est un exemple de l'intérêt a l'egard de l'art canadien suscité par 
l'étude détaillCe dune seule region. Un autre aspect important du programme na-
tional a été l'exposition a divers endroits d'un des chefs-dceuvre de la collection 
de Ia Galerie, Saint-Francois et Ie frere Leo méditant sur Jo mort, d'EI Greco. 
Malgré les risques qu'elles comportent, ces expositions itinérantes seront mainte-
flues car pour bon nombre de Canadiens cest lunique occasion qui leur est 
donnée d'admirer des chefs-d'cuvre. 

Uplands H, deGershori lskowitz, présentéà Ia Biennalede Veniseen 1972. 
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Outre les nombreuses activités qui se sont déroulées hors de ses murs en 1971, 
Ia Galerie avait un programme bien rempli a Ottawa. Elle a organisé neuf grandes 
expositions portant sur des sujets aussi varies que les debuts de Ia photographie en 
France et les ceuvres de l'artiste canadienne Joyce Wieland. Les autres expositions 
comprenaient: Gertrude Stein, Picasso et Juan Gris, l'uvre du regretté peintre 
québécois Adrien Hébert, Ia collection du Conseil des Arts et Progrès dons Ie do-
maine de Ia conservation, exposition a caractère didactique expliquant des projets 
précis de restauration tout en illustrant les techniques d'examen et de conserva-
tion. La Galerie a egalement continue de promouvoir l'art canadien a l'etranger en 
participant, de concert avec le ministère des Affaires extérieures, a des expositions 
desceuvres de Car Smith, Jean-Marie Delavalle, Yvon Cozic, Claude Breeze, Brian 
Fisher, John Hall et Ron Martin a Ia vite  Biennale de Paris et au Centre culture! Ca-
nadien a Paris. 

La Galerie nationale a acheté ou reçu en don plusieurs aeuvres importantes en 
1971. Parmi ces nouvelles acquisitions qui ant suscité beaucoup d'intèrét se 
trouve Portrait de jeune femme, tableau du XVIe  siècle, par Bartolomeo Veneto, 
originaire du nord de l'Italie, qui représente peut-être le plus ancien portrait de 
toutes les collections de Ia Galerie. II faut mentionner egalement une collection 
d'art médiéval comprenant des fresques et 56 sculptures en pierre qui proviennent 
de diverses regions de Ia France et de l'Espagne et datent du xie au XlII° siècle. 
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Musée national de I'homme 
Le Musée national de l'homme a pour objet de conserver l'heritage culturel du 

Canada grace a Ia recherche, la collection, Ia preservation et l'éducation. Le Musée 
est actuellement fermé au public en raison de travaux de renovation qui seront en 
partie term inés en 1973; toutefois, un programme intensif se poursuit. 

Le Centre canadien d'étude sur Ia culture traditionnelle effectue actuellement 
une étude a long terme des arts populaires, de Ia musique et des traditions des 
groupes ethniques du Canada, Le public a généreusement répondu a un pro-
gramme lance récemment dans le but d'elargir les collections du Musée relatives 
au folklore servant aux expositions et a la recherche. Les Archives folkloriques 
possedent 60,000 pièces enregistrees sur bandes et une collection croissante d'cu-
vres d'art et d'objets d'artisanat. L'Enquete archeologique du Canada a entrepris au 
cours des 12 dernières années plus de 200 pro jets intéressant Ia préhistoire cana-
dienne, qui ont profondément modifié les connaissances acquises sur le passé du 
Canada. La Collection archeologique réunit plus d'un tiers de million d'objets al-
lant des fers de lance de Nouvelle-Ecosse datant de 10,600 ans jusqu'à des uvres 
d'art esquimau vieilles de 2,500 ans. La Division de l'ethnologie s'occupe de Ia ré-
cuperation et de Ia preservation de données et de specimens des cultures tradi-
tionnelles indienne et esquimaude du Canada et ella conserve plus de 33,000 spé-
cimens, dont une excellente collection d'objets d'art exécutés par les Indiens de Ia 
cOte ouest et plusieurs centaines de sculptures esquimaudes. La collection du 
Musée de guerre du Canada comprend du materiel de guerre allant de Ia période 
française jusqu'aux deux Guerres mondiales ainsi que Ia collection nationale d'art 
de guerre. La Division de l'histoire effectue des recherches sur l'histoire canadien-
ne; elle a réuni et restauré plus de 16,000 meubles d'epoque. 

Le Musée facilite Ia recherche étrangère au Canada: il expose hors frontières, it 
finance les pro jets de recherche du personnel et Ia recherche canadienne dans les 
universités et les autres musées, et it a publié des centaines de volumes. comptes 
rendus et etudes. Le Musée national de l'homme a commence en 1970 Un FO-
gramme d'extension visant a rendre La collection du Musée accessible dans tout le 
Canada et a assurer les services du Musée a l'echelle locale. En 197 1-72, dix ex-
positions itinérantes ont été réalisees dont les<cDessins d'Oonark',L'histoire des 
Lampes anciennes au Canada', une exposition d'affiches de guerre intitulée 
"Patriotes et Propagande, ArcheoIogie esquimaude, et une exposition d'art 
ukrainien. Le programme comprend également des préts d'objets façonnes, de 
spéciniens et de films, des publications éducatives, des conferences et des pro jets 
de programmation de Ia télévision educative. 

I-'arnu les pieces (IL culle(:tlun du 
Musee national de lhomme fi-
gure ce masque Haida, découvert 
en 1879 dans les lies Reine-Char-
lotte. 
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Sciences naturelles 

Le Musée national des sciences naturelles a Ottawa est fermé au public jusqu'à 
l'été 1973 en raison de travaux de renovation, dont le réarnénagement et Ia recons-
truction des galeries publiques. Les services de recherche et d'administration ont 
deménagé pour laisser Ia place a de nouvelles salles d'exposition réservées aux 
plantes, auxanimaux, aux fossiles eta I'histoire physiquede Ia terre. 

En zoologie et en botanique, les etudes sur les animaux et les plantes se sont 
poursuivies. Des expeditions biologiques dans maintes regions du Canada permet-
tent petit a petit de mieux connaitre l'heritage naturel du pays et denrichir les col-
lections que le MusCe constitue de façon systématique. Ces dernières années ii a 
établi, en étroite collaboration avec le Service des parcs nationaux, un inventaire 
de Ia faune et de Ia flore dans ces refuges importants. 

Les etudes paléontologiques ont porte sur Ia faune et les dinosaures de la 
periode glaciaire. On a entre autres fait des recherches sur les mammifères fossiles 
dans les regions non glaciaires du Yukon et des etudes sur Ia possibilite de l'ex-
tinction du dinosaure par suite d'une catastrophe. 

Dans le domaine de Ia minéralogie, le Musée a participé pendant quelques mois 
a I'organisation du 24e  Congres international de geologie qui a eu lieu a Montréal 
du 21 au 25 aoüt 1972, eta Ia preparation d'une série d'expositions pour Ia Collec-
tion nationale de minéraux. 

Dans le cadre de Ia politique canadienne en matière de patrimoine culture!, un 
programme a eté lance dans le but de faciliter l'acces aux collections des Musees 
nationaux et détendre a toutes les regions du pays les services qu'ils offrent grace 
au concours de musées associés. Ce programme comprend des expositions itiné-
rantes qui utiliseront des installations montées sur des chassis de camion afin de 
pouvoir se rendre jusque dans les petites localités. 
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Bibliothéques et Archives 
Un service de bibliotheques publiques finance par les autorités locales et pro-

vinciales existe dans les dix provinces canadiennes. Chacune possède un orga-
nisme ou une commission responsable des bibliotheques publiques, et les lois 
provinciales favorisent La cooperation a l'échelle regionale. Les grands centres ur-
bains sont desservis depuis Longtemps par des bibliotheques municipales et l'exis-
tence des bibliotheques regionales n'est pas une réalité nouvelle au Canada, mais 
actuellement on cherche de plus en plus a étendre le service de bibliotheque aux 
regions eloignees oU Ia population est dispersée. En 1971, Ia Bibliothéque centrale 
de prêt de Ia region du Saguenay - Lac-Saint-Jean est venue s'ajouter au réseau des 
bibliotheques publiques du Quebec. Le gouvernement fédéral subventionne les 
services regionaux dans les territoires du nord. Le service de bibliotheque publi-
que des Territoires du Nord-Ouest, inaugure en 1965, dessert une population de 
33,000 personnes réparties sur une superficie de plus de 1,300,000 mules carrés; 
La Direction des services de bibliotheques du Yukon, dont Ia creation remonte a 
1961, dessert 16,000 personnes vivant sur un territoire de plus de 200,000 milles 
carrés. La bibliotheque de Whitehorse du réseau du Yukon est également dotée 
d'une galerie d'art et d'une salle d'audition pour les amateurs de musique. l.a bi-
bliotheque d'Eskimo Point dans les Territoires du Nord-Ouest présente des films 
et des enregistrements pouvant intéresser Ia population indigene, et on projette 
d'uiiliser dans tout le système Les aides audio-visuelles pour l'enseignement des 
adu I tes. 

Les bibliotheques scolaires, concues naguère comme des depots de Livres, sont 
devenues aujourd'hui des "centres de documentation" multiforme. Les bibliothè-
ques collegiales et universitaires ont pris très rapidement de L'expansion, mais a 
l'heureactuelle on observe uncertain ralentissement. La Bibliothéque nationale a 
inventorié les ressources des bibliotheques servant aux etudes superieures, et les 
premieres portions du rapport sont parues en 1972. Grace aux resultats de cette 
enquCte, on compte pouvoir elaborer des politiques d'acquisition plus rationuel-
les ci encourager une mise en commun accrue des ressources. 

Le Canada compte plus de 1,000 bibliotheques specialisees: bibliotheques de 
gouvernement et d'entreprise aussi bien que d'association ou d'institutiori comme 
par exemple de musée, d'hOpital, etc. Chaque province possède une bibliotheque 
legislative et le Québec a sa propre Bibliotheque riationale. Le plus grand nombre 
de bibliotheques gouvernementales se trouve a Ottawa. Les plus importantes col-
lections sont celles de Ia Bibliothèque nationale, de Ia BibLiotheque scientifique 
nationale, deJa Bibliothequedu Parlementet decelle du ministerede l'Agricultu. 
re. Le Comité des bibliotheques du gouvernement canadien, mis sur pied en 1971 
par le directeur général de La Bibliotheque nationale, a entrepris au debut de 1972 
une enquête approfondie des services et collections des bibliotheques fédérales. 

La Bibliotheque scientifique nationale se specialise dans les sciences et Ia tech-
nologie. Elle offre notamment aux chercheurs un service de diffusion selective 
de l'information (SDI) par ordinateur. En 1972, Ia Bibliotheque nationale a com-
mencé a offrir un service analogue dans Ic dornaine des sciences sociales et hu-
ma i nes. 

La Bibliotheque nationale 
La Bibliotheque nationale du Canada se spécialise dans les Canadiana, les hu-

manités et Ins sciences sociales. En vertu de Ia nouvelle Loi de 1969 sur Ia Biblio-
theque nationale, die veille a L'app!ication des reglements concernant Ic dépôt 
legal et publie Canadiana, bibliographic nationale. Elle tient a jour Les catalogues 
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collectifs nationaux oü sont répertoriés les livres et periodiques de quelque 300 bi-
bliotheques canadiennes. Grace a ces catalogues, les bibliotheques et les cher-
cheurs savent oU trouver les documents dont us ont besoin. Bon nombre de biblio-
theques canadiennes sont reliées par telex, ce qui accélère les echanges de rensei-
gnements etles prOts entre bibliotheques. 

Face a l'augmentation rapide des coüts, les bibliotheques se voient plus ou 
moms contraintes de meltre leurs ressources et leurs services en commun. La Bi-
bliotheque nationale a pris l'initiative en ce qui touche les projets de coordination 
a l'echelle nationale. De concert avec les spécialistes d'autres bibliotheques, elle 
etudie Ia possibilité d'établir au Canada un réseau mecanographique dinforma-
tion relative aux bibliotheques. L'automatisation complete de Conadiana, dont les 
premieres editions entièrement réalisées par ordinateur doivent paraitre au debut 
de 1973, sera une forme de concrétisation do ce pro jet. 

A l'heure actuelle, huit universités canadiennes conférent des diplOmes en bi-
bliothéconomie. En 1971, l'Ecole de bibtiotheconomie de 1'Universit6 de Toronto 
devenait Ia premiere école canadienne a offrir un doctorat dans cette discipline. 
Par ailleurs, les colleges communautaires offrent do plus en plus de cours postse-
condaires pour Ia formation de bibliotechniciens. Par suite de lautomatisation 
croissante des services, les bibliothéques ont maintenant recours a des analystes 
de systemes, a des specialistes de l'organisation et des méthodes et a des program-
meurs. De plus, los grandes bibliotheques requièrent des spécialistes dans des dis-
ciplines particulieres, attirant ainsi chez elles une autre categorie de diplomes. 
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Les Archives nationales 

Les Archives publiques du Canada celébraient en 1972 leur centenaire. Ce fut 
l'occasion de réunir les archivistes canadiens et d'elaborer des projets collectifs. 
Les principaux themes ont été une collaboration plus etroite entre les institutions 
et une plus grande diffusion des documents en vue dune efficacité accrue des ser-
vices destinês au public. II a étê propose lors des rencontres d'étendre a tout le 
pays la production de fac-similés et de copies microfilmees de documents et de 
preparer des expositions itinérantes. 

Tout en continuant le Catalogue collectif des manuscrits des archives cana-
diennes et le Repertoire des theses en cours portant sur des sujets d'histoire et au-
tres sujets connexes, un nouvel instrument de recherche, le cGuide des sources 
d'archives au Canada, sera mis au point. Ce guide décrira de facon sommaire tou-
tes les ressources, manuscrits, caries, gravures, enregistrements sonores, films et 
imprimés d'origine gouvernementale ou privée, qu'elles soient conservées dans 
les archives fedérales ou provinciales, les universités, les bibliotheques publiques 
ou les sociétés historiques, ou encore par les organismes qui les ont créées, socié-
tés culturelles, religieuses, artistiques, scientifiques ou entreprises financières, in-
dustrielles ou commerciales. Quel que soit son domaine d'etude, le chercheur 
pourra trouver dans leccguidec des indications utiles sur l'importance de Ia docu-
mentation disponible et I'endroit oü elle se trouve. Les reproductions et les expo-
sitions itinérantes permettront au public d'être en contact plus direct avec les do-
cuments eux-mêmes. 

Des progrès sensibles sont également realises en ce qui concerne Ia formation 
des archivistes. Quaire ou cinq universités ont donné en 1972 ou donneront en 
1973 des cours de formation des archivistes, et certains colleges enseignent Ia 
technique du traitement des archives. D'ici peu, les cadres scolaires seront suffi-
sants pour satisfaire les besoins dans ce domaine. 
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La capitale nationale 
Faire de Ia capitale un endroit oü tous les Canadiens se sentent chez eux: voilà 

l'objectifque s'est fixé Ia Commission de Ia capitale nationale, organisme fédéral. 
I1 faudra des dizaines d'années pour accomplir cette immense tâche - si jamais 

on y parvient pleinement—mais l'objectif est inébranlable: créer une region oü 
tous les Canadiens, de culture française, anglo-saxonne ou autres, puissent se cô-
toyer, travailler, vivre et se rencontrer dans une atmosphere de comprehension et 
d'amitié. 

La Commission desire idéalement faire appel a l'ingéniosité et a Ia bonne vo-
lonté de tous les Canadiens, entreprise d'autant plus difficile que Ia region de Ia 
capitale n'eng!obe pas moms de 57 municipalités et parties de municipalites, rele-
vant chacune d'une administration donnée et representant les 600,000 Canadiens 
d'origines diverses qui y habitent. 

La capitale canadienne, contrairement a beaucoup d'autres capitales du monde, 
ne releve pas de Ia seule autorité fédérale. Conformément a Ia Loi sur Ia Capitale 
nationale, Ia region de Ia capitale nationale, située au confluent de trois rivieres 
celébres de Ihistoire canadienne—Outaouais, Gatineau et Rideau —comprend Ot-
tawa et Hull, plus environ 1,800 mules carrés de fermes, forêts. lacs, villes et mon-
tagnes de l'est de I'Ontario et de l'ouest du Québec. 

La Commission elle-méme compte 20 commissaires représentant toutes les pro-
vinces. Elle cherche a faire de la capitale le symbole de Ia nationalité canadienne. 

Depuis 1858, année oj Ia reine Victoria la designee comme telle, et jusqu'à tout 
récemment, Ottawa seule a été considérée comme Ia capitale du Canada. L'es-
sayiste Goldwin Smith Ia décrivit comme un village de bUcherons au climat sub-
arctique qu'un mandat royal a transformé en aréne poIitique. Les hivers y sont 
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toujours longs et froids, ce dont Ia Commission a cependant su tirer profit en amé-
nageant une partie du canal Rideau en une patinoire, Ia plus longue au monde. 

Ottawa s'est déve!oppee lentement jusqu'à Ia guerre de 1939-45, mais pendant 
et après cette periode Ia croissance du gouvernement et de l'administration a favo-
rise une expansion rapide et attire des citoyens de tous les coins du pays. 

Ces toutes dernieres années, une nouvelle conception de Ia capitale a émergé. 
En janvier 1969, les gouvernements fédéral et provinciaux ont officiellement ap-
prouvé le principe d'etendre le c€irnr de Ia capitale de facon a englober le centre de 
Hull, situé de l'autre cOté de Ia rivière face a Ia colline du Parlement. Le nouveau 
pont qui relie les deux villes et les edifices fédéraux en construction dans le centre 
de Hull sont Ia concrétisation de cette nouvelle conception. Ces travaux symboli-
seront le developpement du Canada comme entité ayant deux langues et deux cul-
tures officielles. 

Pour mener a bien Ia tache que lui a assignee le gouvernement. Ia Commission 
de Ia capitale nationale assure elle-meme l'exécution de travaux publics, dirige 
differentes entreprises fedérales et accorde des subventions et d'autres formes 
d'aideaux municipalites eta diverses organisations de Ia region de Ia capitale. De 
plus, elle préte main-forte aux townships de Ia region qui désirent accroitre 
l'usage de l'autre langue officielle. 

La Commission a jouè un rOle important dans l'urbanisation en veillant a Ia 
construction d'èdifices publics dans le centre même de Ia ville et a Ia périphérie. 
Elle continue d'aménager un nombre considerable de promenades le long de Ia ri-
vière des Outaouais et du canal Rideau ainsi que dans le parc de Ia Gatineau; Ce-
lul-ci, situe dans le secteur quebècois de Ia region de Ia capitale, s'étend sur 88,000 
acres. De plus, autour d'Ottawa, une immense "ceinture verte de 44,000 acres 
limite l'expansion urbaine, Le parc et Ia ceinture verte ont favorisé I'expansion 
des loisirs a Ia portée des habitants de Ia capitale, qu'il s'agisse de l'érablière ou 
encore des lopins de terre oü les amateurs de jardinage peuvent cultiver fleurs et 
legumes. 

U 
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tie aux cyclistes de respirer I air frais et de jouir du panoruuuflu. 
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Non seulement ie gouvernement a entrepris en 1970 la construction du pont du 
Portage afin de relier les centres d'Ottawa et de Hull, mais encore au debut de 1972 

Ia Commission parvint au but qu'elle poursuivait depuis longtemps: acquérir une 
partie de la propriété de Ia compagnie E.B. Eddy situèe le long de la rivière du cOté 
de I-lull et établie au méme endroit depuis 1851. La Commission a l'intention dac-
quérir au cours des dix prochaines années Ia totalité du terrain pour y edifier des 
logements, aménager des parcs et rèaliser d'autres projets. Cette initiative a contri-
bue plus que toute autre chose ces dernieres annèes a modifier l'aspect de Ia capi-
tale. La compagnie Eddy reprendra ses activités dans les environs de Hull sans 
congedier ses employés. 

Aujourd'hui, Ia Commission est propriétaire de suffisamment de terrains dans 
le centre Ottawa-Hull pour pouvoir régénèrer le cur des deux vilies. Ce renou-
veau pourrait bien donner le ton en montrant a toutes les villes canadiennes com-
ment agrementer le quartier commercial. Une nouvelle vitalité regne actuellement 
dans Ia capitale. 

En 1972, on a terminé Ia construction d'une nouveile voie rapide reliant I'aéro-
port international dOttawa et le centre de Ia capitale. On reconstruit également 
dautres routes avec Ia collaboration des gouvernements de I'Ontario et du 
Quebec. On multipliera les pistes cyclables et les promenades et on utilisera de 
pius en plus le canal Rideau, été comme hiver. Par souci de garder vivant le passé 
du Canada, on veillera a ce que soient préservès. restaurès et utilisés Ies edifices 
ou endroits historiques tels que le marché Byward. 

Verra-t-on un jour les voyageurs affluer a Ottawa comme a Londres, Paris et New 
York? C'est a prévoir, affirme la Commission. 
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Parcs nationaux 
Le Canada. qui conipte au-delà de 50 parcs et sites historiques nationaux, et 28 

parcs nationaux, offre un vaste choix de loisirs d'été allant de Ia randonnée de 
quelques heures a Ia longue excursion en pleine nature. 

Certains parcs et sites historiques nationaux sont situés dans les grands centres 
urbains ou près de ceux-ci, d'autres dans de paisibles regions rurales. Dans certai-
nes provinces, notamment les Maritimes, le Québec et l'Ontario, on peut visiter 
par Ia même occasion un parc national et un site historique. vu  Ia proximité de ces 
endroits. 

La restauration de Ia forteresse de Louisbourg au Cap-Breton (N.-E.) est de par 
son envergure Ia plus impressionnante entreprise du genre. Dans ce parc histori-
que national qui couvre près de 13,000 acres, on est en train de restaurer le cm-
quiéme de Ia yule originalement construite au xviiie siecle, ainsi que ses impo-
santes fortifications. En étè, d'interessantes visites publiques centrées sur I'his-
toire architecturale, politique, militaire et culturelle de Ia forteresse sont organi-
sees et suscitent beaucoup d'interêt. Line fois les travaux de renovation terminès, 
Ia forteresse de Louisbourg pourra rivaliser avec de nombreuses constructions eu-
ropéennes du mérne genre. 

Dens Ia forteresse de Louis-
bourg. Ia salle a manger clu 
gouverneur ètait Ia pièce Ia 
plus richement rneublée. nu 
celul-ci recevait ses hauts 
fonctionnaires et les digni- 
taires de passage. 
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stat naturel. En 197 1-72, les 115 parts provinclaux de lOntario, dunt Ic part Algonquin (ci-
illusiré), ont recu quelque 13 millions do visiteurs. 

Le fort Langley, construit en 1827 sur le Fraser pour servir de poste de traite a Ia 
Compagnie de Ia Baie d'Hudson, vaut une visite. Fidelement restauré, ii est rode-
venu le magasin d'approvisionnement des prospecteurs qu'il était en 1850, a 
I'epoque de Ia ruée vers I'or. 

Au Manitoba, prés de Winnipeg, Lower Fort Garry rappelle des episodes fasci-
nants et importants de Ia colonisation de l'Ouest. Entrepris en 1831 et terminé 16 
ans plus tard, ii a été le siege de faits dramatiques dans l'histoire du Canada. D'un 
charme singulier, Ia Grande Maison, egalement construite en 1831, a été restaurée 
dans le style de 1852, sa plus elegante periode; elle abritait alors le gouverneur de 
Ia terre de Rupert de la Compagnie de Ia Baie d'Hudson. 

Les demeures de trois premiers ministres canadiens font partie des sites histori-
ques nationaux et reflètent chacune un mode de vie particulier. La maison oü Sir 
Wilfrid Laurier passa son enfance a Saint-Lin (Qué.) est une simple et modeste 
maisonnette; Ia residence Woodside de William Lyon Mackenzie King a Kitchener 
(Ont.) évoque Ia vie aisée d'une faniille bourgeoise de l'Ontario a l'epoque victo-
rienne; et la villa Bellevue de Sir John A. Macdonald est un elegant manoir de 
style italien. Toutes sont meublées dans le style de l'epoque. 

Les 28 parcs nationaux, dont chacun a son caractère propre, permettent d'étu-
dier I'histoire naturelle et geologique de ce pays immense et vane. Le Canada est 
en train d'établir un record enviable en continuant do créer des espaces paisi-
bles" ou les Canadiens d'aujourd'hui et de domain pourront oublier les bruits et 
les tensions de la ville et jouir do Ia nature a I'état sauvage. 
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Dans ces parcs, le visiteur peut suivre des sentiers en compagnie de naturalistes 
ou avec un depliant-guide, ii peut excursionner en pleine forét, longer de superbes 
lacs et peut-étre méme guéer un ruisseau gazouiilant, s'émerveiiier devant les gla-
ciers de montagne, observer les oiseaux et étudier Ia faune dans son habitat natu-
rel, admirer d'innombrables fleurs, dormir sous les étoiles, plus clairement visi-
bies que dans le ciel pollue des villes, respirer profondément lair pur, en somme, 
se rafraichir le corps et l'esprit. 

Certains parcs sont réservés a un usage futur, d'autres sont aménages. Certains 
offrent des installations commerciales d'hebergement sur place, d'autres a Ia pen-
pherie. Les terrains de camping peuvent étre entièrernent équipés ou se reduire a 
un espace ou dresser sa tente lors d'une excursion. 

Dix parcs nationaux ont été créés depuis 1968, dont trois en 1972: Klouane au 
Yukon, Nahanni et lie Baffin dans les Territoires du Nord-Ouest. Le parc national 
de l'ile Baffin est le premier situé au nord du cercie arctique. Le réseau des parcs 
nationaux couvre environ 49,800 mules carrés, soit 32 millions d'acres. 

La Direction des parcs nationaux et des Iieux histoniques du ministère des Affai-
res indiennes et du Nord canadien a un programme permanent d'acquisition de 
parcs et de sites historiques conformes aux normes nationales. 
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Loisirs 
l,es innifestations sportives comme le hockey, le football, les courses de che-

vaux et les courses automobiles attirent beaucoup de spectateurs partout au Cana-
da, Toutefois, Ia tendance a participer aux activités de plein air observée ii y a plu-
sieurs années se poursuit, et a un rythme toujours croissant. 

Le camping est devenu un mode de vie estivale trés populaire au Canada. Les 
ac:tivités connexes telles que l'excursion a pied et le canotage connaissent egale-
ment une vogue accrue. La popularité du camping témoigne de l'intérêt nouveau 
des Nord-americains pour Ia tranquillité de Ia campagne et de Ia nature sauvage, 
qui résulte de Jour bosom d'echapper aux tensions et aux contraintes de Ia vie ur-
baine. Cette quete constante dune evasion hors des villes a produit divers effets. 
L'augmentation sensible des ventes de materiel de camping et Ia frequentation ac-
crue des lieux de villegiature dans les regions sauvages n'ont pas été sans créer des 
problemes dans d'autres domaines, ne serait-ce que l'affluence croissante dans les 
parcs aux periodes de pointe de juillet et aoñt. L'apparition de Ia roulotte de cam-
ping a entralnC une demande sans precedent de terrains do camping dotes de ser-
vices complets ou partiels. Ces nouveaux touristes comptent presque exclusive-
ment sur les installations des parcs publics oU us ont tendance a se regrouper. 
D'autre part, les amateurs d'endroits sauvages fuient les routes asphaltees. 

Les sports d'été tels que le golf, le tennis, Ia natation et l'equitation ont eu ten-
dance a se stabiliser ces deux dernières années, sans toutefois Ctre en baisse par 
suite du gain de popularite de Ia roulotte. L'excursion a pied s'est beaucoup répan-
due, et dans Ia plupart des provinces de nouvelles pistes sont aménagées par des 
travailleurs volontaires; qu'il suffise de mentionner Ia piste internationale Chil-
koot qui commence en Alaska et pénétre en Colombie-Britannique, la nouvelle 
piste du Centenaire en Colombie-Britannique, Ia piste Rideau entre Ottawa et 
Kingston (Ont.), et les pistes des Laurentides. 

Mais étant donné que le Canada est un pays immense et que le samedi et le di-
manche sont les jours universellement consacrés aux loisirs, ii est même difficile 
de se rendre sur place. La circulation automobile entre les villes et les lieux de loi-
sirs cause des embouteillages monstres tous les week-ends et jours de congC et les 
installations ne suffisent plus aux périodes de pointe. Les foules et les queues de 
fin de semaine aux 800 terrains de golf et 330 stations de ski du pays et le petit 
nombre de clients en semaine illustrent parfaitement le desequilibre qui existe. La 
promotion des vacances touristiques par te gouvernement et d'autres organismes 
aident toutefois a résoudre ce probleme. De plus, il se peut que l'expérience que 
l'on fait dans I'industrie de la semaine de travail de trois ou quatre jours, ait des ef-
fets benefiques sur Ia repartition du temps de loisirs au Canada. 

II se présente egalenient une situation nouvelle: beaucoup de retraités et de cou-
ples sans jeunes enfants preferent prendre leurs vacances a I'automne car ils evi-
tent ainsi les foules et sont plus tranquilles. Pour cette raison, plusieurs endroits de 
villegiature estivale ont prolonge leur saison au-delà de Ia traditionnelle Fête du 
Travail du debut de septembre. jusqu'a Ia fin d'octobre. Keltic Lodge dans l'ile du 
Cap-Breton, Algonquin Hotel a St. Andrew's-by-the-Sea au Nouveau-Brunswick et 
le Manoir Richelieu a Murray Bay au Québec sont trois des principaux centres de 
villegiature qui. depuis quelques années, ouvrent plus tOt et ferment plus tard, al-
longeant ainsi Ia saison touristique. 

Au Canada, prendre des vacances hivernales de plein air represente actuelle-
ment une possibilité intéressante a considérer pour deux millions de Canadiens et 
constitue une réalité pour cent mille touristes chaque hiver. Les loisirs d'intérieur, 
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en particulier le theAtre et les sports tels que le hockey, le curling et les quilles 
comptent peut-Otre le plus grand nombre damateurs, mais c'est Ia participation 
active aux sports et loisirs d'hiver qui attire surtout les nouveaux intéressés. En 
1972, cette tendance a été citée comme étant Ia preuveque les Canadiens ont fina-
lement appris a tirer le meilleur parti du climat hivernal. Le ski alpin, Ia moto-
neige et le ski de fond, qui est redevenu très a Ia mode, sont les sports les plus pra-
tiqués. Le palm, Ia raquette et Ie ballon-balai oft soit regagné Ia faveur du public 
soit acquis une plus grande popularite, et sont devenus des loisirs de plein air 
assez répandus mais de moindre importance. 

Les loisirs constituent un vaste sujet car multiples sont les possibilites qui se 
présentent a celui qui veut changer d'ambiance ou s'adonner a une activité de dé-
tente. Le Canada est un pays de contrastes: ses quatre saisons offrent une variété 
de paysages et de vCgétations, comme en témoignent ses montagnes aux cirnes en-
neigées, ses foréts boréales, ses plamnes deployées a perte de vue, et ses fermes rus-
tiques au fond de paisibles vallées. 

Sport 
La Loi fédérale de 1961 sur Ia sante et le sport amateur prévoit une aide fédérale 

A Ia réalisation de projets de caractère sportif et récréatif au Canada, par le moyen 
de services directs et de subventions aux organisations nationales. Sport Canada et 
Loisir Canada, version nouvelle de I'ancienne Direction generale de Ia sante et du 
sport amateur du ministère de Ia Sante nationale et du Bien-etre social, administre 
Ic programme federal avec I'assistance d'un Conseil consultatif national. 

Les subventions ont pour but d'encourager le sport amateur et les loisirs et de fa-
ciliter Ia participation canadienne aux competitions internationales. Un pro-
gramme de subventions permet aux athletes amateurs de mener leur carrière spor-
tive tout en poursuivant leurs etudes. 

Leslie Cliff se prepare pour les Olympiques. Elle pratique ici Ia nage 
qui Iui a valu une médaille d'argent. 

--- 	 . 
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Mass media 
La presse 

Au Canada comme ailleurs, les principaux supports de l'information érite sont 
les quotidiens: en 1971, 100 quotidiens anglais et 12 français desservaient 93 cen-
tres et avaient un tirage de 4.5 millions d'exemplaires; us étaient lus par les trois 
quarts environ des rnénages canadiens. Tout comme dans les autres pays, les quo-
tidiens appartiennent de plus en plus a des groupes plutot qu'à des particuliers: 
aujourd'hui, plus des deux tiers des quotidiens sont produits par 12 groupes d'édi-
tion, alors qu'en 1966. 63 éditeurs en publiaient 110. 

Environ 900 hebdomadaires et bi-hebdomadaires desservent les petites localités 
et les villes-dortoirs des regions métropolitaines. us ont un tirage global d'environ 
trois millions d'exemplaires. Quelque 130 d'entre eux sont en français. Les jour-
naux qui s'adressent aux Néo-Canadiens dont Ia langue maternelle n'est nile fran-
çais ni l'anglais jouent un rOle bien particulier dans l'information au Canada. Ces 
publications, pour Ia plupart hebdornadaires, sont au nombre de 85 environ; elles 
paraissent en 23 langues et ont un tirage de prés de 3 millions d'exemplaires. A 
Toronto ii existe aussi un quotidien en italien. 

Les publications spécialisees repondent aux besoins des hommes d'affaires, des 
membres des professions libérales et des techniciens. Quelque 490 periodiques 
couvrent 118 domaines intOressant les professions libOrales, les affaires, le com-
merce et l'industrie, et ont un tirage global (I'environ un million d'exemplaires. 

Environ 300 publications portent sur les activités culturelles et de loisirs des Ca-
nadiens. La plupart d'entre elles sont mensuelles, certaines trimestrielles et quel-
ques-unes hebdomadaires. Elles touchent l'enseignement, les sports, les passe-
temps, Ia religion, les divertissements, l'automobilisme, Ia navigation de plaisan-
Ce, les voyages, les arts. Ia musique, Ia radio et la télévision. 

Les activités et les opinions des universitaires sont présentées dans 88 périodi-
ques, dont trois sont bilingues et quatre de langue française. A quelques exceptions 
près, ces publications sent l'uvre des etudiants du l cycle. 

Les revues agricoles, au nombre de 59 dont 8 sont bilingues ou françaises, cou-
vrent tous les aspects de Ia vie dans les fermes au Canada. 

LOffice national dii film 
L'Office national du film du Canada est un organisme cinematographique uni-

que. CrOé en 1939, il dolt sa renommée internationale a une tradition de films do-
cumentaires instaurée par son fondateur feu John Grierson, ainsi qu'à ses célébres 
productions animées, ses courts métrages et, ces derniéres années, ses longs me-
trages d'une qualité exceptionnelle. 

Finance en grande partie par une subvention annuelle du gouvernement cana-
dien, l'ONF, organisme autonome, s'occupe de toutes les questions ressortissant 
aux domaines cinematographique et audio-visuel. Son president, qui est egale-
ment le Commissaire du gouvernement a Ia cinematographie, est nommé par le 
gouvernement federal, tout comme les membres du conseil d'administration dont 
trois sont des fonctionnaires federaux et cinq des particuliers. Ceux-ci représen-
tent les diverses regions du Canada et ont pour mission d'établir Ia politique géné-
rale de l'ONF. 

GrAce a une subvention de I'Etat, aux films commanditOs pour le compte des ml-
nistères et aux recettes de ses activités commerciales, l'ONF produit environ 100 
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nouveaux films par an et autant de versions et de revisions. Les productions sont 
rèalisées dans les deux langues officielles, le français et l'anglais. Elles compren-
nent des longs et courts métrages, des productions speciales pour Ia télévision, des 
documentaires et toute Ia gamme du materiel pedagogique, des films fixes aux en-
sembles multi-media. De nombreux films sont traduits en diverses langues pour 
être diffuses a l'étranger. 

Hors du Canada, les bureaux de distribution de l'ONF sont situés a Londres, 
Paris, Tokyo, Buenos Aires, New Delhi, New York, Chicago et San Francisco. us 
s'occupent dactivités commerciales telles que Ia vente de copies et la signature de 
contrats avec les distributeurs de films pour Ia télévision ou les cinémas. Quelque 
85 ambassades canadiennes et missions commerciales a l'etranger ont des cinema-
theques contenant des films de l'ONF destinés a des fins non commerciales. 

Comme l'ONF était le premier grand organisme cinematographique dote d'ins-
tallations de production et de laboratoires, ii a constitué on centre de formation 
ideal pour hon nombre des personnes travaillant actuellement dans l'industrie ci-
nematographique canadienne, qui est en pleine expansion. En 1963, l'ONF a inau-
guré Ia réalisation de longs métrages canadiens avec la sortie de ses deux premlé-
res productions dans cette catégorie: Drylonders et Pour Ia suite do monde. L'une 
des dernières productions, Mon Oncle Antoine, a été acclamée par les critiques au 
Canada et a l'etranger. Le Service des recherches techniques communique les ré-
sultats de ses travaux a l'industrie cinematographique et le Service de Ia photogra-
phie publie et expose les wuvres de photographes canadiens. 

Aux Etats-Unis et en Europe de l'Ouest, les personnes intéressées a visiter le Ca-
nada peuvent avoir un aperçu de toutes les regions du pays grace aux films touris-
tiques canadiens distribués par l'ONF a l'intention de l'Office de tourisme du gou-
vernement canadien. A l'etranger, 11 existe des cinematheques de ces films dans 
divers centres. Aux Etats-Unis, environ 500 bibliotheques publiques comptent 
parmi les distributeurs de films touristiques canadiens. 
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L'ONF n'est pas une gigantesque usine de films: cependant, sa presence s'af-
firme dans le monde entier sous chaque forme d'activité cinematographique. C'est 
au sein de cet organisme que Norman McLaren concoit des techniques qui don-
nent lieu regulierement a des innovations. L'ONF a remporté au cours de ses 33 
années dexistence plus de 1,200 prix internationaux, témoignage de réalisations 
remarquables en dépit de ses modestes ressources. 

Entreprises cinematographiques privées 
Lindustrie cinematographique privee du Canada na que legérement progressé 

en 1971. Les messages publicitaires télévisés et les documentaires commandites, 
qui representaient plus de 75% des quelque 4,350 productions réalisées cette an-
née-là, sont demeures l'élément principal du secteur prive. Les recettes totales des 
137 sociCtés qui socdupaient de production et de travail en laboratoire ont 
dépasse 33 millions. Le nombre des longs metrages réalisés en français et en an-
glais grace a des capitaux privés et a des fonds publics est monte a 33. En 1971, 
plus de 50 établissements d'enseignement au Canada offraient differents cours de 
cinematographie. 

Radiodiffusion 
La Loi de 1968 sur Ia radiodiffusion énonçait une politique de radiodiffusion 

pour le Canada, raffermissant le mandat imparti a Ia Société Radio-Canada d'assu-
rerun service national de radiodiffusion. Elle créait egalement leConseil dela Ra-
dio-Télévision canadienne, seul organisme d'Etat ayant le pouvoir de reglementer 
et surveiller tous les aspects du système de Ia radiodiffusion canadienne, tant pu-
blique que privée. 
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La Société Radio-Canada 
La Société Radio-Canada est une sociêté d'Etat chai-gée d'assurer Ic service na-

tional de radiodiffusion au Canada. Elle a été créée par une loi du Parlement en 
1936 pour remplacer Ia Commission canadienne de Ia radiodiffusion, établie en 
1932. Elle est financée en majeure partie par des credits annuels votes pas le Pane-
ment, auxquels sajoutent les recettes publicitaires. La Société est comptable au 
Parlement par l'entremise du Secretariat d'Etat. Les principes gCnéraux de Ia ra-
dio-télévision nationale sont énoncés dans Ia Lol de 1968 sur Ia radiodiffusion, et 
pourvu qu'elle s'y conforme, Ia Société est libre d'etablir ses politiques et sa pro-
grammation. 

Radio-Canada possede des installations a maints endroits et emploie environ 
9,000 personnes. Son siege social est a Ottawa. Le centre des operations de Ia ra-
dio-télévision anglaise se trouve a Toronto, et ii existe des points de production ré-
gionaux dans les principales villes du pays. Le centre des operations des réseaux 
francais est a Montréal, ou les divers services ont été regroupés en 1972 dans un 
vaste ensemble neuf, Ia Maison de Radio-Canada. II y a des centres régionaux fran-
çais ailleurs au Quebec et dans Ia plupart des provinces. Le Service du Nord, qui 
relaie les emissions nationales, s'occupe egalement de Ia diffusion sur ondes cour-
tes et de Ia radio comniunautaire dans le Grand Nord; des emissions sont offertes 
en anglais, en français et en plusieurs langues indiennes et esquimaudes. De con-
cert avec le ministére de Ia Defense nationale, le Service des Forces armées de Ra-
dio-Canada offre aux militaires en poste au Canada eta I'etranger des emissions ra-
diophoniques enregistrées et sur ondes courtes, des films pour Ia television et des 
spectacles de variété présentés par des troupes itinérantes, 

La nouvelle maison de Radio-Canada a Montréal, dans toute son elegance. 



The Tenth Decade, do' 	 Ia politique ledei,de ,Is annoes 60, a connu tin tranc: 
SUCCèS. 

Montréal est aussi le siege du Service international de Radio-Canada, établi en 
1945, qui diffuse sur ondes courtes tous les jours en 11 langues a destination de 
l'Europe de lEst et de l'Ouest, de l'Afrique, de l'Australasie, de l'Amérique latine, 
des Antilles et de l'Amerique du Nord. Ce service distribue aussi aux stations 
étrangères de radiodiffusion des enregistrements musicaux et panes ou des cir-
cuits de relais spéciaux. La Société exerce d'autres activités sun le plan internatio-
nal: elle vend nombre de ses emissions a d'autres pays, adhere a plusieurs organis-
mes internationaux de radiodiffusion, et collabore avec des societés etrangeres a la 
production et a l'echange d'émissions ainsi qua Ia formation de stagiaires. Elle a 
des bureaux a Londres, Paris, New York, Washington, Moscou et en Extreme-
Orient. 

Le service des emissions de Radio-Canada offre un programme vane, compose 
avant tout d'émissions canadiennes. En 1971, Ia teneur canadienne sur les réseaux 
anglais et français aux heures de pointe était d'environ 70% a Ia télévision et 75% 
a Ia radio. La Société est le principal employeur d'artistes et d'exécutants cana-
diens: environ 30,000 au cours d'une annAe. Parmi les pro jets d'emissions spécia-
les pour La saison 1971-72 figuraient notamment La série documentaire The Tenth 
Decade, tableau de Ia vie politique au Canada de 1957 a 1967, et une série dramati-
que, The Whiteoaks of Jalna, adaptation des oeuvres de l'auteur canadien Mazo de 
Ia Roche. 

Les réseaux de Radio-Canada desservent I'ensemble des Canadiens; les émis-
sions de radio peuvent étre captées par environ 98.6% de Ia population et les émis-
sions télévisées par environ 96.6%. En janvien 1972, le service radiophonique na-
tional comprenait 397 stations, dont 44 stations émettrices. 254 émetteurs-relais 
de faible puissance et 99 stations privées affiliees. Le service de télévision comp. 
tajt 336 stations: 19 stations émettrices, 90 stations-relais et réémetteurs, 19 avant-
postes émetteurs dans le Grand Nord alimentés par bande magnétoscopique, 42 
stations privées affiliées et leurs 166 réémetteurs. 
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La Société étend son réseau aux collectivités isolees a mesure que le permettent 
ses ressources financieres, et elle compte également louer des canaux du satellite 
de télécommunications canadiennes Anik, qui doit entrer en service en 1973. 

Radio et télévision privees 

Ilexistaitau Canada, en 1971, 611 stations privéesde radio-télévision, dont 276 
stations AM, 67 FM, 56 de télévision et 212 réémettrices. L'Association cana-
dienne des radiodiffuseurs, association professionnelle sans but lucratif des radio-
télédiffuseurs privés, constituée en 1926, groupe 574 stations ainsi que CTV et Ra-
diodiffusion Mutuelle Limitee. Une des réalisations particulierement importantes 
de l'Association en 1971 a été Ia publication d'un Code de Ia publicité télévisée 
destinée aux enfants, qui a reçu lappui du gouvernement et du Conseil de Ia Ra-
dio-Télévision canadienne. et  qui a été accepté en principe par Radio-Canada. En 
1971, Ia radio privée employait plus de 6,000 personnes et Ia télévision privée 
plus de 4,000. Le siege social de l'Association canadienne des radiodiffuseurs est a 
Ottawa: des succursales a Toronto et a Montréal réunissent et distribuent de nom-
breuses emissions canadiennes et quelques emissions etrangeres. La division du 
Bureau de Ia radio de l'Association realise Rapports de Ia CoIline parlementaire, 
série radiophonique libre de sectarisme oü les deputes sont invites a se faire en-
tendre. lnauguree en 1944 et diffusée par 80 stations en 1971, cette série est Ia plus 
longue continuité d'intérét public de Ia radio privée. Pendant nombre d'annees 
I'Association a parrainé le Festival d'Art dramatique du Canada, et elle offre un 
programme de stages de formation pour les étudiants etrangers. A chaque assem-
blCe annuelle les stations de l'Association reçoivent des prix pour la qualite et 
l'originalite de leur programmation, le caractére exceptionnel de leurs emissions 
d'information et leurs réalisations sur le plan technique. 

Des Emksions populaires dii risl'au CTV sont anirnes par Ian Tyson (a gauche) et John 
I 1'It U ii 1 Vh 	t li 

* 
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Population 
Au milieu de 1970 Ia population mondiale Ctait estimOe a 3561 millions d'habi-

tants. LAmérique du Nord en comptait 321 millions (9%) et le Canada 21 millions 
(0.6%). Cependant, Ia population du Canada occupait 7.3% de Ia surface terrestre. 
La distribution et le régime de croissance de Ia population du Canada sont trés in-
téressants. Les paragraphes qui suivent étudient Ia repartition par province et par 
region. rurale ou urbaine, Ia composition par sexe, par age et par état matrimonial, 
ainsi que les facteurs de croissance. 

Au recensement de 1971. la population du Canada était de 21.569,000 habitants, 
soit 3,331,000 de plus qu'au recensement de 1961 et 1,554,000 de plus qu'au re-
censement de 1966. Cette augmentation se répartit très inegalement entre les pro-
vinces, dent trois seulement ont vu croitre leur part de Ia population totale. En 
1961, sur 100 personnes vivant au Canada, 34.2 habitaient en Ontario, 8.9 en Co-
lombie-Britannique et 7.3 en Alberta. En 1971, les proportions étaient montées a 
35.7 en Ontario, 10.1 en Colombie-Britannique et 7.5 en Alberta, tandis qu'au 
Québec elles étaient tombées de 28.8 a 27.9, dans les provinces de I'Atlantique de 
10.4 a 9.6, au Manitoba de 5.1 a 4.6, et en Saskatchewan de 5.1 a 4.3. 

Repartition numérique et proportionnelle de Ia population, par province 

Population 	 Repartition en 
(en milliersJ 	 pourcentage 

Province ou territoire 	Recense- Recense- 	Recense- 
ment 

de1961 
ment 

do 1966 
mont 

do 1971 
1961 3966 1971 

Canada 	... ................................. 18,238 20.015 21,569 100.0 100.0 100.0 
........................... i erre-Neuve 458 493 522 2.5 2.5 2.4 

le-du-Prirjce-Edouard 105 109 112 0.6 0.5 0.5 
Nouvelle-Ecosse 	..................... 737 756 789 4.0 3.8 3.7 
Nouveau-RrunswLck 598 617 635 3.3 3.1 3.0 
Quehe.. 	................................. 5.259 5,781 6.028 28.8 28.9 27.9 
Ontario 	................................. 6,236 6,961 7.703 34.2 34.8 35.7 
Manitoba 	.............................. 922 963 968 5.1 4.8 4.6 
Saskatchewan 	........................ 925 955 926 5.1 4.8 4.3 
Alberta 	................................. 1,332 1,463 1,628 7.3 7.3 7.5 
Colombie-Britannique 1,629 1.874 2,185 8.9 9.3 10.1 
Yukon 	................................. 14 14 18 0.1 0.1 0.1 
Territoires du Nord.Ouest 23 29 35 0.1 0.1 0.2 

La croissance demographique au Canada durant Ia décennie commencée en 
1960 a été caractérisée par une augmentation sensible de Ia population urbaine. 
D'après le recensement de 1961, près de 11.2 millions de Canadiens, soit 62% de 
Ia population totale, vivaient dans des centres urbains de 5,000 habitants et plus; 
en 1966. Ia proportion était passee a 65%, soit environ 13 millions d'habitants. Au 
recensement de 1966, il y avait 325 centres urbains de 5,000 habitants et plus. con-
tre seulement 306 en 1961, et 40 villes de 50.000 habitants et plus, par rapport a 29 
seulementen 1961. 

Cette urbanisation est clairement mise en evidence par La croissance des 22 ré-
gions metropolitaines du Canada dont Ia population a augmenté de 11% entre 
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1961 et 1966, tandis que celle du reste du Canada n'a progressé que de 5%. Au re-
censement de 1966 ces regions groupaient 10,684,482 habitants, soit 53.4% de Ia 
population totale du Canada, et au ft juin 1971 elles en comptaient 11,874.748, 
soit 55%. 

Le recensement de 1971 a montré un accroissement soutenu de Ia population 
dans les centres urbains au detriment des regions rurales: en 1961, 69.6% de Ia p0-

pulation du Canada vivaient dans les regions urbaines et 30.4% dans les regions 
rurales, tandis qu'en 1966 les proportions étaient de 76.1 et 23.9%. (Par definition, 
les regions urbaines comprennent toutes les villes de 1,000 habitants et plus, cons-
tituées ou non, de méme que les banlieues urbanisées des villes de 10,000 habi-
tants et plus. Le reste de Ia population est classée comme rurale.) La population 
rurale comprend les personnes vivant dans les fermes de recensement (fermes 
ayant un acre ou plus, et des ventes annuelles de $50 ou plus) et celles faisant par-
tiede Ia population rurale non agricole. Entre 1961 et 1971, Ia population rurale a 
bajssé de 130,596 personnes. C'est dans le secteur rural agricole qu'a été enregis-
tree Ia plus forte diminution, soit 485,416, tandis que dans la population rurale 
non agricole ii s'est produit une augmentation de 354,820. Au cours de Ia même 
periode, Ia population urbaine a augmenté d'environ 1,684,000 habitants, c'est-à-
dire de 16%. Plus de Ia moitié de cet accroissement a eu lieu dans les villes de 
500,000 habitants et plus. 

En 1971, le degredurbanisation variait considerablement d'une province a l'au-
tre, comme l'indique le tableau qui suit. 

La repartition de Ia population par sexe et par province en 1961, 1966 et 1971 
fait ressortir quelques changements notables. Avec les années le nombre d'hom-
mes pour mille femmes a dim inué. En 1971, les femmes étaient plus nombreuses 
que les hommes dans deux provinces: au Quebec (987 hommes pour 1,000 fem-
mes) et en Ontario (994 hommes pour 1,000 femmes). Les deux Territoires comp-
taient beaucoup plus d'hommes que de femmes. Dans toutes les autres provinces 
levolution du rapport de masculinite indique un accroissement graduel de La pro-
portion de fern mes. En 1971, on estime qu'il y avait dans l'ensemble du Canada 
1,002 hommes pour 1,000 femmes, comparativement a 1,022 hommes pour 1,000 
femmes en 1961. 

La repartition de Ia population par age en 1961, 1966 et 1971 indique que la pro-
portion âgée de moms de 15 ans diminue constamment. En effet, elle représentait 

Population rurale et urbaine, Canada et provinces, 1971' 

Provrn ce ou terrttoLre 
Population 

totale 
Urbaine2  Rurale 

Canada 	................................................... 21,568,310 16.410,780 5.157,525 
Terre.Neuve 	.......................................... 522,105 298,800 223.305 
tle.du-Prince.Edouard 	........................... 111,645 42.780 68,860 
Nouvelle-Ecosse 	.................................... 788,960 447,400 341.555 
Nou veau- Brunswick 	.............................. 834,560 361,145 273.410 
Québec 	................................................ 6,027,765 4,861,240 1,166,520 
Ontario 	................................................ 7,703,105 6,343,630 1,359,480 
Manitoba 	............................................. 988,245 688.445 301,805 
Saskatchewan 	....................................... 926,245 490.630 435,610 
Alberta 	................................................ 1,627,870 1.196,250 431,620 
Colombie-Britannique 	........................... 2.184,620 1,654. 410 530,215 
Yukon 	................................................ 18.390 11,215 7,170 
Territoires du Nord-Ouest 34,805 16,830 17,980 

1 A cause de I'arrondissernent des chiffres, le total peut ne pas correspondre a Ia somme des ele-
ments. 2 Y compris les personnes vivant dans les centres de 1,000 habitants et plus. 
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Repartition de Ia population selon I'âge et le sexe (estimation), 1971 
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33.9% de Ia population totale en 1961, 32.9% en 1966 et 29.6% en 1971. En méme 
temps, Ia proportion de Ia population d'age actif (15-64) est passée de 58.4% en 
1961 a 59.4% en 1966 et 62.3% en 1971. Par ailleurs, Ia proportion de Ia popula-
tion agée de 65 ans et plus est restée relativement stable a 8°A. 

Le graphique précédent donne Ia pyramide des ages de Ia population estimative 
de tout le Canada pour 1971. On remarquera que le nombre des personnes de Oa 4 
ans a sensiblement diminué ces dernieres années, et que Ia base de Ia pyramide se 
rétrécit. Cette situation aura des consequences importantes sur les effectifs scolai-
res et le nombre de personnes actives. Un autre aspect intéressant de ce profil dé-
mographique est I'importance numérique des groupes d'age scolaire et universi-
taire. Les resultats probables seront une continuation de I'encombrement des lo-
caux scolaires, une augmentation des entrées sur le marche du travail, un accrois-
sement du nombre des manages, et peut-être un renversement de la tendance a Ia 
baisse de Ia natalité. Letranglement au niveau des groupes d'age de 25 a 45 ans 
provient de la faible natalité au cours de Ia depression et de Ia Seconde Guerre 
mondiale. 
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Les éléments de i'évolution demographique pour l'ensemb]e de Ia nation soot 
les naissances, les décés. I'immigration et l'émigration. Le tableau suivant indique 
le nombre de naissances, de décés, d'immigrants et d'emigrants de juiliet 1961 a 
juin 1966 et de juiliet 1966 a juin 1971. 

Elements de l'évolution demographique du Canada, 1961-66 et 1966-71 
l:n tiiilI,r 

Population 
an 

recensement 

Nais- 
sances 

immi- 	cmi- 
grants 	grants Déces 

Population 
(linde (a 
période) 

Duraiit (a périocie 1961-66 

1961=18,238 
Total 2.249 731 	539 	280 20.015 
Moyenneannuelle 450 146 	108 	56 

Durant (a periode 1966-71 

196=20,015 
Tota( 1,849 767 	890 	418 21.569 
Moyenneannuelle 370 153 	178 	84 

Au ler  juin 1970, le nombre estimatifde families au Canada (sans le Yukon et les 
Territoires du Nord-Ouest) était de 4,908,000, soit 390,000 (8.6%) de plus qu'au re-
censement de 1966 et 768,000 (18.6%) de plus qu'au recensement de 1961. Le 
nombre moyen de personnes par familie au 1,r  juin 1970 était de 3.8, presque le 
méme qu'aux recensements de 1961 et 1966. La population vivant en famille au 
juin 1970 représentait 87.9% de Ia population totale du Canada. C'est au Québec 
que Ia familie moyenne était Ia plus grande: 4.1 personnes. Venaient ensuite les 
provinces de l'Atlantique avec 4.0, puis i'Ontario et les provinces des Prairies avec 
3.7; Ia famille moyeone Ia pius petite, soit 3.6 personnes, se trouvait en Colombie-
Britannique. 

Le nombre moyen d'enfants par famiiieau Canada en juin 1970 étaitde 1.8, soit 
a peu pres le méme qu'aux recensements de 1961 et 1966 (1.9). II faut préciser 
qu'il s'agit là des enfants célibataires, âgés de moms de 25 ans, vivant au foyer. 

La proportion combinée des families sans enfants (représentant 29% du totai) et 
des families ayant un seul enfant, établie a 48.3%, a trés legèrement diminué par 
rapport au recensement de 1966 (48.4%), mais a considérabiemeot baisse par rap-
port a ceiui de 1961 (49.6%). Par contre, ies families de trois ou quatre enfants-
qui représentaient 21.7% du total des families en juin 1970—ontieg6remeot dimi-
nué par rapport au recensement de 1966 (21.9%) mais ont augmenté comparative-
ment a celui de 1961 (20.9%). Les families de cinq enfants et pius représentaient 
7.9% du total des famiiies en 1970. contre 9.2% au recensement de 1966. 
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Le nombre estimatif d'enfants par famille en 1970 fait apparaitre des differences 
marquees selon les regions. Par exemple, les families sans enfants ne représen-
taient que 25.3% de toutes les families au Québec et 27.9% dans les provinces de 
l'Atlantique, mais Ia proportion passait it 29.7% en Ontario, 31.6% dans les pro-
vinces des Prairies et 32.6% en Colombie-Etritannique. Par ailleurs, les families de 
cinq enfants et plus comptaient pour 11.9% du total des families dans les provin-
ces de l'Atlantique, 11.1% au Québec. 6% en Ontario. 6.8% dans les provinces des 
Prairies et 4.7% en Colombie-Britannique. 

Selon les estimations relatives aux families du Canada en 1970, 29.1% des chefs 
de "families normales", c'est-a-dire de families oU les deux con joints sont pré-
sents, étaient ages de moms de 35 ans. 24.1% de 35 a 44 ans, 20.8% de 45 a 54 ans, 
15.1% de 55 a 64 ans. et  10.9% de plus de 65 ans. 

Population agée de 15 ans et plus selon l'état matrimonial, 1956, 1961 et 1966 

- Augmen- Repartition 
- Repartition numerique propor. 

latiOn 
Etal matrimonial tionnelle propor. 

lion no lie 

1956 1961 1966 1956 1961 1966 1961.66 

Population àgée de 15 ans et 
plus 	................................. 10.855,581 12,046.325 13,423,123 100.0 100.0 100.0 11.4 

Celibataires 	.... .............. 2,960.929 3.191.206 3.764.833 27.3 26.5 28.0 18.0 
Manes 	....................... 7.148.673 8.024.304 8,723.217 65.8 66.6 65.0 8.7 
Veufs 	........................... 711,211 778,223 870.297 6.6 6.5 6.5 11.8 
Divorces ........................ 36,768 52,592 64,776 0.3 0,4 0.5 23.2 

Le nombre de personnes célibataires agées de 15 ans et plus a augmenté de 18% 
au Canada de 1961 a 1966, alors que l'augmentation n'avait Cté que de 8% de 1956 
a 1961 et de 5% de 1951 a 1956. L'augmentation notable du nombre d'adultes céli-
bataires est due surtout a l'accroissement sensible du nombre des jeunes aduites 
qui sont nes durant l'après-guerre, soit a une époque de forte natalité. Par contras-
te, Ia population mariée a augntenté de 8.7% entre 1961 et 1966, comparativement 
a 12.3% entre 1956 et 1961. L'augmentation de la population veuve et divorcée a 
été de 12.5% entre 1961 et 1966, contre 11.1% entre 1956 et 1961- 

Ce sont les Territoires du Nord-Ouest et le Québec qui avaient les plus fortes 
proportions de personnes célibataires, soit 33.3% et 33.1% respectivement; la plus 
faible, soit 24.6%, a été enregistrée en Colombie-Britannique. La plus forte propor-
tion de Ia population agée de 15 ans et plus mariée, soit 67.6%, a été observee en 
Ontario, et Ia plus faibie. 60.5%, dans l'Ile-du-Prince.Edouard. La Colombie-Bri-
tannique comptait proportionriellement le plus de personnes veuves et divorcees, 
soit 8.4%, tandis que les plus faibles proportions figuraient pour le Yukon et les 
Territoires du Nord-Ouest. 4.9% chacun, et le Québec. 5.8%. 



les, pouvoirs publics et leurs services 



Le gouvernement 
Le Canada est un Etat fédératif, créé en 1867, a La demande des trois colonies in-

dependantes (le Canada Uni. La Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick), par le 
Parlement britannique. Celui-ci adopta alors l'Acte de 1'Amerique du Nord britan-
nique qui réunissait Les colonies en une "Union fédérative" pour ne former 
qu"... une seule et méme Puissance (Dominion) sous le nom de Canada". A part 
one modification prévoyant Ia nomination de sénateurs supplémentaires pour 
rompre une impasse entre les deux chambres du Parlement, Ia loi imperiale ne fal-
salt qu'exprimer les decisions auxquelles les delegues des colonies, les "Pères de 
Ia Confédératiori", en étaient eux-mémes arrives. 

La Joi divisaitle pays en quatre provinces. La partieappelée jusqu'alors"La pro-
vince du Canada" devenait le Québec et L'Ontario; les frontieres de Ia Nouvelle-
Ecosse et du Nouveau-Brunswick restaient inchangees. En 1870, Je Manitoba fut 
créé par le Parlement du Canada; en 1871, Ia Colombie-Britannique se joignait a 
l'union federative, suivie de l'Ile-du-Prince-Edouard en 1873. En 1905, Ia Saskat-
chewan et l'Alberta furent érigées en provinces; enfin, en 1949, Terre-Neuve est 
devenue Ia dixieme province. 

L'A.A.N.B. conférait au Canada lautonomie complete pour son administration 
intérieure, et graduellement le pays devait obtenir aussi le parfait contrôLe de ses 
affaires extérieures. C'est aujourd'hui un Etat souverain, sauf pour certaines dispo- 
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sitions peu nombreuses mais très importantes de sa constitution, qui ne peuvent 
ètre modifiées que par le Parlement britannique. Toutefois. cette restriction est pu-
rement theorique, puisque le Parlement britannique vote invariablement tout 
amendement propose par le Parlement canadien. La seule raison pour laquelle le 
plein pouvoir de modifier sa constitution n'a pas étè transfOrC au Canada est que 
les Canadiens n'ont Pu encore se mettre d'accord sur une formule d'amendement. 

L'A.A.N.B. donnait au Parlement canadien le pouvoir de faire des lois pour 
Ia paix, I'ordre et le bon gouvernement du Canada, rejativement a toutes los 

matières ne tombant pas dans les categories de sujets exclusivement assignes aux 
legislatures des provinces". Par precaution supplementaire et pour éviter les pos-
sibilités de malentendu, l'Acte énumérait des exemples de ce pouvoir general: Ia 
defense; le prélèvement de deniers par tout mode ou système de taxation; Ia regle-
mentation du trafic et du commerce; Ia navigation et les bätiments ou navires 
(shipping); los pecheries; Ia monnaie et les banques; Ia faillite et l'insolvabilité; le 
taux d'intèrêt; les brevets d'invention et los droits d'auteur; le manage et le divor-
ce; Ia Ioi criminelle, y compris Ia procedure en matiere criminelle; les péniten-
ciers; les lignes de bateaux a vapeur ou autre batiment interprovincial et interna-
tional, les traverses, les chemins do fer, les canaux et le telCgraphe reliant Ia pro-
vince a une autre ou a d'autres provinces ou s'etendant au-delà des limites de Ia 
province; puis, enfin, tous les"travaux" considérés par le Parlement comme étant 
"pour l'avantage general du Canada". A cette enumeration on a ajouté, par voie 
d'amendement, l'assurance-chomage et le pouvoir de modifier Ia constitution, 
sauf once qui concerne Ia partage des pouvoirs entre le Parlement et los legislatu-
res provinciales, les droits acquis aux langues française et anglaise, los droits cons-
titutionnels de certaines confessions religieuses en matière d'enseignement. Ia né-
cessité d'une session annuelle du Parlement et La durée maximum du Parlement. 

Pour l'agriculture et l'immigration, en vertu de Ia loi do 1867, le Parlement et los 
legislatures provinciales obtenaient des pouvoirs concurrents, mais en cas de con-
flit Ia loi fedérale devait l'emporter. Des amendements ont etabli une competence 
concurrente pour los pensions, mais avec préséance de Ia loi provinciale en cas de 
conflit. 

Divers arrêts du Comité judiciaire du Conseil Privé britannique (Ia plus haute 
Cour d'appel pour le Canada jusqu'en 1949) ont, a toutes fins pratiques, substitué 
les exemples découlant du pouvoir de legiferer au nom de "Ia paix, l'ordre et Ic 
bon gouvernement", au pouvoir general qu'ils ètaient censés illustrer. Ce pouvoir 
en est alors venu a ne plus signifier que Ia competence pour adopter des lois tern-
poraires d'urgence en temps do guerre. En revanche, des interpretations judiciai-
res ont égaLement arréte que la competence du Parlement s'etendait aux lignes 
telephoniques et a Ia circulation routière interprovinciales et internationales, de 
méme qu'à toute Ia navigation aèrienne et a toute Ia radiodiffusion. 

L'A,A.N.B. imposait un bilinguisme officiel circonscrit a certains secteurs. Dans 
les débats du Parlernent, les deputes peuvent prendre Ia parole en francais ou en 
anglais; les documents, archives, procès-verbaux et journaux et les lois du Parle-
mont doivent être publiés dans les deux langues; enfin, l'une ou I'autre langue 
peut être utilisée devant los tribunaux creés par le Parlement. Les mêmes disposi-
tions s'appliquent a Ia legislature et aux tribunaux du Québec. 

En fait, Le gouvernement et le Parlement du Canada, de mOme que les gouverne-
ments et les legislatures provinciales au Québec, en Ontario, au Nouveau-Bruns-
wick et a Terre-Neuve, oct depasse les exigences constitutionnelles en matiére do 
bilinguisme. En 1969, le Parlement canadien a adopté Ia Loi sur los langues offi-
cielles proclamant que l'anglais et le français ont un statut egal et sont officielles 
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Entree principale du 
Parleinent a Ottawa. 

au Canada pour tout ce qui reléve du Parlement et du gouvernement du Canada. 
Le bilinguisrne est en voie de segeneraliser dans l'administration centrale, dans Ia 
capitale nationale et partout oU Ia minorité francophone ou anglophone est suffi-
samment importante. Telle est aussi Ia tendance au Nouveau-Brunswick. Le 
Québec, en principe comme en faiL est bilingue depuis fort longtemps. 

Sauf pour un bilinguisme officiel dans certains secteurs et pour certains droits 
accordés a quelques minorités religicuses, Ia constitution canadienne no garantit 
d'aucune façon specifique les droits fondamentaux comme Ia liberte de culte, de 
presse ou de reunion. Ces droits sont proteges par Ia loi ordinaire et peuvent We 
diminués ou supprimés par le Parlement federal ou les legislatures provinciales. 
De telles mesures seraient cependant contraires a Ia tradition canadienne. En 
1960, d'ailleurs, le Parlement a adopte une Declaration canadienne des Droits et le 
gouvernement actuel a propose d'inserer dans la constitution canadienne une 
Charte des Droits de l'I-lomme qul placerait ces droits a l'abri du pouvoir du Parle-
ment et des legislatures provinciales. 

Chaque legislature provinciale a un pouvoir exciusif dans les matières suivan-
tes: amender sa constitution (sauf en ce qui concerne Ia fonction de lieutenant-
gouverneur. chef de droit de l'exécutif provincial); los ressources naturelles; Ia 
taxation directe a des fins provinciales; les prisons; les hopitaux, asiles et oeuvres 
de bienfaisance; Ies institutions municipales; les licences pour prelever un revenu 
aux niveaux provincial et municipal; les entreprises et les travaux locaux; Ia cons-
titution des compagnies provinciales; Ia célébration du manage: Ia proprieté et le 
droit civil; l'administration de la justice (y compris La creation de tribunaux civils 
et cniminels et Ia procedure civile); les questions de nature purement locale ou 
privee: enfin, l'enseignement, sous reserve de certaines garanties accordées a des 
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écoles confessionnelles a Terre-Neuve, et a des écoles catholiques ou protestantes 
dans les autres provinces. Les arrêts judiciaires ant donné une portée trés grande a 
Ia juridiction sur la propriété et le droit civil", allant jusquã y inclure presque 
toute Ia legislation ouvrière et une grande partie de Ia sécuritA sociale. 

La constitution canadienne 
L'A.A.N.B. et ses amendements constituent Ia base de Ia constitution canadien-

ne. II ne s'agit, toutefois, que dun schema de gouvernement qui est complete par 
l'interprétation judiciaire par diverses lois du Parlement et des legislatures et sur-
tout, par Ia coutume ou les usages, c'est-à-dire les conventions géneralement ad-
mises eu egard au fonctionnement des lois. Quiconque prendrait a Ia lettre les dis-
positions de l'A.A.NT,B.  croirait que le Canada est gouverné par une monarchie ab-
solue. De fait, les pouvoirs du monarque sont exercés, ainsi que le disaient les 
Péres de Ia Confédération, "selon les principes bien compris de Ia constitution bri-
tannique'., c'est-à-dire, selon les usages et les interpretations qui ont graduelle-
ment transformé Ia monarchie britannique en une démocratie parlementaire. Le 
Canada a hérité de ces conventions et les a adaptCes a ses hesoins. 

Le gouvernement du Canada 
Le pouvoir executif. Par un choix libre et rCflCchi des Péres de Ia Confédération, 

le Canada est une monarchie constitutionnelle. Le pouvoir exécutif est "attribué a 
Ia Reine' du Canada (qui est aussi la Reine de Ia Grande-Bretagne, de I'Australie, 
de Ia Nouvelle-Zélande et de Ceylan). Au sens strict de Ia Ioi, ses pouvoirs sont 
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trés etendus. De faiL us sont exercés sur Ia recommandation d'un Cabinet, respon. 
sable devant Ia Chambre des communes élue par le peuple. 

Dans presque totis Ins cas, Ia reine est représentée par le gouverneur general 
(maintenant toujours un Canadien) qu'elle nomme. sur Ia recommandation du 
gouvernement canadien, normalement, pour une periode de cinq a sept ans. Le 
gouverneur general peut agir de sa propre initiative, dans des circonstances trés 
extraordinaires. Par exemple, advenant le décès du premier ministre, le gouver-
neur doit en choisir un nouveau dans le parti detenant Ia majorité au Parlement 
pour occuper ie poste jusqu'ã ce que le parti majoritaire élise un nouveau chef. 
D'autre part, si un gouvernement se retrouvait, après une election, avec moms de 
Ia moitié des sieges au Parlement et s'iI demandait alors de nouvelles elections im-
mediates le gouverneur general devrait refuser de les accorder, car tout Parlement 
nouvellement élu doit au moms pouvoir siéger et tenter d'administrer les affaires 
Pu hi iques. 

Toutefois, saufdans ces circonstances extraordinaires, Ia reine ou Ic gouverneur 
general doit agir sur la recommandation du Cabinet ou, dans certains cas, sur celle 
de son chef, le premier ministre. Celui-ci nomme les membres du Cabinet, fixe la 
date de reunion du Parlement, decide normalement a quel moment un nouveau 
Parlement doit étre Clu (bien qu'une election doive être tenue au moms tous les 
cinq ans, a moms que Ia guerre, une invasion ou une révolte ne rendent Ia chose 
impossible). Le Cabinet nomme ies membres du Sénat (chambre haute du Pane-
mont), les juges des cours supérieures, les juges de district et de comté. de mérne 
que les lieutenants-gouverneurs des provinces. 11 peut annuler toute loi provin-
ciale dans l'année qui suit son adoption. Ii commando aux forces armées, nomme 
les fonctionnaires, gracie les criminels, declare la guerre, fait Ia paix, nomme les 

I.e gouverneur general. 
le trés honorable Roland 
Michener, lit le discours 
du trOne a l'ouverture de 
Ia session du Pantement. - 	I 	ti 	 • 	 L 	 - 
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ambassadeurs, conclut ou ratifie les Iraités, établit des reglements dans les limites 
fixees par des lois du Parlement. 

La loi ne fait pas mention du Cabinet et elle ne pane guère du premier ministre. 
L'A.A.N.B. ne fait que crCer un "Conseil privé de Ia Reine pour le Canada", 
nommé par le gouverneur general pour "l'assister et le conseiller". En fait, (;e Con-
seil prive est inactif. II est compose de tous les ministres du Cabinet, de tous les 
anciens ministres, des anciens Orateurs des deux chambres, du juge en chef, des 
anciens juges en chef et de certaines personnalites qui y ont CtéappelCes a litre ho-
norifique. Sa seule importance concrete est de constituer Ia base legate du Cabinet, 
lequel n'est. legalement, que le ccomité du Conseil prive'. 

Le Cabinet Se compose des membres du Conseil privé que le premier ministre 
invite a ses reunions. 11 s'agit, en fait. des titulaires de tous les mirlistéres et, en 
general, de quelques ministres "sans portefeuille", c'est-â-dire sans ministère. En 
novembre 1972, le Cabinet comptait 30 membres: Ic premier ntinistre, 27 titulaires 
de ministére et 2 ministres sans portefeuille. Habituellement, un sénateur est 
nommé ministre sans portefeuille. La coutume veut que chaque niinistre occupe 
un siege dans l'une ou l'autre des Chambres, ou qu'il en obtienne un dans un délai 
relativement court. 

La durée d'un Cabinet n'est pas déterminée. II est au pouvoir jusqu'à ce que le 
premier ministre meure ou démissionne. Le Cabinet de Sir Wilfrid Laurier est de-
meuré au pouvoir plus de 15 ans et le second Cabinet de Sir John A. Macdonald, 
prés de 13 ans. 

Si un parti d'opposition remporte plus de Ia moitié des sieges lors dune elec-
tion generate. Ic Cabinet démissionne et le gouverneur general invite le leader de 
cc parti a former le nouveau gouvernement. Le premier ministre appele choisit son 

Le premier ministre du Canada, le très honorable Pierre Trudeau. applaudit 
le president des Etats-Unis M. Richard Nixon. qu vint I'adrnssi'r la 
parole a l'assf'n1hI 	Parh-'mon' 	I.. 
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Cabinet parmi les membres de son propre parti: au moms un ministre par province 
(sauf, habituellement, llle-du-Prince-Edouard) et, normalement de nos jours, huit 
a dix de l'Ontarjo et du Québec, six a huit des provinces de l'Ouest et au moms un 
protestant de langue anglaise du Québec, un ministre de langue française en de-
hors du Québec et un Irlandais catholique. 

Le Cabinet dolt faire bloc sur toute question de politique gouvernementale. Un 
ministre qul ne peut soutenir cette politique dolt dCmissionner. Chaque ministre 
doit rCpondre de son ministère devant La Chambre des communes, et l'ensemble 
du Cabinet est responsable devant Ia Chambre de La poi itique du gouvernement et 
de l'administration en gCnCral. Si le Cabinet est renversé en Chambre sur une mo-
tion de censure ii dolt ou bien dCmissionner (Ic gouverneur gCnéral invitera alors 
Ic chef de I'Opposition a former un nouveau Cabinet), ou bien demander de nou-
velles ele(;tions (cequi estgenCralement Ic cas de nos jours). 

La défaite dun projet de loi important (Iu gouvernement est generalement consi-
dérée comme un vote de censure et conduit aux mCmes consequences. Toutefois. 
le Cabinet peut decider de ne pas considérer une telle défaite comme decisive et II 
appartient alors a La Chambre de procéder a un veritable vote de censure. 

Seul Ic Cabinet peut presenter des projets cle loi pour lever des impOts ou pré-
voir La dépense des fonds publics. Les simples deputes peuvent proposer une ré-
duction des impOts ou des dépenses pro jetés, mais lamais une augmentation. En 
vertu de ses reglements, Ia Chambre consacre aux affaires du Cabinet Ia majeure 
partie de sont temps et, actuellement, presque toute La legislation émane du Cabi-
net. Dc mCme. Ic Cabinet a Ic pouvoir exciusif de proposer La clOture des dCbats, 
mais si les partis ne sont pas daccord, Ic Cabinet peut proposer de fixer un calen-
drier pour chaque étape dun projet de loi. Mais Les reglements voient aussi a cc 
que l'Opposition dispose de tout Ic temps voulu pour interroger, critiquer et atta-
quer le gouvernement. Au cours de chaque session parlementaire, 25 jours sont al-
Ioués specifiquement a I'Opposition pour débattre toute question qui lui convient 
et, au cours de six de ces jours, elle peut proposer une motion de censure. 

Le pouvoir législatif: le Parlement. Le Parlement est compose de Ia Reine. du 
Sénat et de Ia Chambre des communes. 

Le Sénat se compose de 102 rnernbres nommés par le Cabinet: 24 de l'Ontario, 
24 du Québec, 24 des Maritimes (10 de Ia Nouvelle-Ecosse et 10 du Nouveau-
Brunswick, 4 de l'Ile-du-Prince-Edouard), 24 des provinces de I'Ouest (6 chacune) 
et 6 de Terre-Neuve. Maintenant, les sénateurs prennent leur retraite a I'age de 75 
ans. 

L'A.A.N.B. donne au Sénat exactement les mOmes pouvoirs qua La Chambre des 
communes, sauf pour les projets de loi touchant les deniers publics qui doivent 
venir de Ia Chambre des communes. Le Sériat peut rejeter tout projet de loi, mais II 
le fait rarement. Ii accomplit presque tout le travail concernant les bills privés (in-
corporation des compagnies, etc.) et soumet Ia legislation génerale a un examen 
minutieux en comité. Certains comités speciaux du Sénat ont aussi étudié des pro. 
blémes majeurs d'intérêt public et présenté des rapports d'une grande valeur. Au 
20 novembre 1972, Le Sénat comptait 74 libéraux. 1 libéral-indépendant, 17 con-
servateurs-progressistes, I Credit social et 2 indeperidants; ii y avait 7 sieges Va-
can ts. 

La Chambre des communes, devant laquelle seul Ic Cabinet est responsable. 
compte 264 membres: 7 de Terre-Neuve. 11 de Ia Nouvelle-Ecosse, 10 du Nou-
veau-Brunswick, 4 de I'tle-du-Prince-Edouard, 74 du Québec, 88 de l'Ontario, 13 
du Manitoba. 13 de Ia Saskatchewan, 19 de l'Alberta. 23 de Ia Colombie-Britanni-
que, 1 du Yukon et 1 des Territoires du Nord-Ouest. Les deputes sont élus a raison 
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de un par circonscription et, a toutes fins pratiques, en proportion avec Ia popula-
tion de chaque province, mais aucune province ne peut avoir moms de représen-
tants aux Communes qu'au Senat. Le nombre total de deputes est redistribué apres 
chaque recensement décennal. Tout citoyen canadien adulte (sauf quelques ex-
ceptions évidentes, comme les prisonniers) peut voter. En novembre 1972, Ia 
Chambre des communes comptait 109 deputes libéraux, 107 conservateurs-pro-
gressistes, 31 du Nouveau parti democratique, 15 du Credit social, 1 independant 
et I sans affiliation. 

Tout pro jet de loi subit trois 'lectures'. La premiere est une simple formalitO. A 
Ia deuxieme lecture, Ia Chambre donne au projet de loi une consideration prélimi-
naire qui porte sur le principe de Ia loi et, si elle est satisfaite, elle le renvoie a un 
comitequi I'etudiera article par article. Les projets de Ioi touchant les revenus pu-
blics, et certains autres pro jets Iorsque Ia Chambre le juge a propos, sont renvoyés 
au Comité plenier, c'est-à-dire a Ia Chambre elle-même qui se transforme en 
comité et qui siege selon des régles spéciales facilitant Ia discussion, Tous les au-
tres bills sont renvoyés a Pun des 18 "Comités permanents> (composes chacun de 
12 a 30 députés) qui se spécialisent dans un ou plusieurs sujets. Le Comité renvoie 
le projet de loi a la Chambre, avec ou sans amendements; a ce stade, n'importe 
quel depute peut proposer des amendements sujets a discussion. Alors vient Ia 
troisième lecture. Si le pro jet de loi passe cette épreuve, il est envoye au Sénat, oU 
ii est soumis, a peu prés, a Ia méme procedure. 

La constitution canadienne serait inopérante sans les partis politiques. Pour-
tant, les lois canadiennes ignorent presque completement les partis, ce qui est une 
excellente illustration de l'importance des conventions dans Ia constitution. Les 
partis rendent possible un gouvernement stable, capable d'appliquer ses politi-
ques. Ils assurent une critique permanente et organisée et permettent des change-
ments de gouvernement qui s'opèrent dans l'ordre. Ils contribuent a eduquer 
l'electorat sur les affaires publiques eta concilier les vues et les interets des divers 
elements du pays. 

L'origine du parti liberal remonte aux partis réformistes d'avant Ia ConfOdéra-
tion qui, vers 1840, luttérent pour le gouvernement responsable. Le parti conserva-
teur-progressiste remonte a Ia coalition des conservateurs moderes et des réforma-
teurs moderés de la Province du Canada, en 1854, six ans aprés I'accession au gou-
vernement responsable. 11 est devenu un parti national en 1867, Iorsque Sir John 
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A. Macdonald, le premier des Premiers ministres du pays, a formé un Cabinet avec 
huit conservateurs et cinq libCraux ou réforrnateurs, dont les partisans ont été vite 
connus sous le nom de dibéraux-conservateurs'. Lappellation actuelle a été 
adopteeen 1942. LeNouveau parti democratiquedatede 1961, lorsque la plus im-
portante federation syndicale (le Congres du Travail du Canada) et le parti C.C.F. 
ont uni leurs forces pour lancer un nouveau paTti. (Le C.C.F..—Fédération du 
Commonwealth Co-operatif, —avait été fondé en 1932, et groupait alors les mouve-
ments agricoles et ouvriers des provinces de l'Ouest.) Le Parti Credit social du Ca-
nada est fonde sur les theories monétaires du Major Clifford Douglas, et présente-
merit tous ses membres a Ia Chambre des communes viennent du Québec. 

Le pouvoir judiciaire. Presque toutes les cours sont provinciales. mais les juges, 
a partir des cours de comté, sont nommés par le gouvernernent du Canada (sauf 
pour les cours de verification des testaments en Nouvelle-Ecosse et au Nouveau-
Brunswick). Le Parlement a le pouvoir d'ètablir une cour d'appel genérale et d'au-
tres tribunaux pour une meilleure application de ses lois. Aussi a-t-il ètabli Ia 
Cour supreme du Canada et d'autres tribunaux. La Cour supreme du Canada et les 
cours provinciales font partie d'un méme système pour garantir le respect des lois 
fèderales ou provinciales. La Cour supreme du Canada est Cgalement habilitée a 
exprimer son opinion sur toute loi ou projet de loi, èmanant des deux niveaux de 
gouvernement. Elle se compose d'un juge en chef et de huit juges puines nommès 
par le gouvernement du Canada. Trois des neuf juges doivent être des avocats du 
Quebec. Les juges de cette cour et des cours supèrieures provinciales ne peuvent 
We destitués que par le gouverneur general sur Ia requéte des deux Chambres du 
Parlement, mais aucun juge n'a encore étè destitue. 

Gouvernement provincial et territorial 
Les structures de gouvernement dans les provinces sont sensiblement les 

mémes qu'au federal, sauf quaucune province n'a de chambre haute. 

Chacunedes 10 provincesa son proprepalais législatif;celui de Ia Saskatchewan se trouve a 
Regina. 
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Les habitants iie Selkirk Mm. I  se rindent ilLIX urnes pour mlire un nouveau maire et truis 
nouveaux échevins. 

La plus grande partie du Nord canadien, a l'ouest de Ia baie d'Hudson, n'est rat-
tachee a aucune province. Elle est organisee en deux territoires, le Yukon et les 
Territoires du Nord-Ouest, qui relèvent du gouvernement et du Parlement du Ca-
nada, mais qui jouissent d'une autonomie grand issante. 

Le Yukon est administre par un Cornmissaire nommé par le gouvernement du 
Canada, assisté d'un Conseil élu de sept membres. Le Commissaire en conseil peut 
adopter des lois sur les impOts directs pour des fins locales, et sur l'etablissement 
de bureaux territoriaux, Ia vente de spiritueux, Ia conservation de Ia faune, les ins-
titutions municipales, les permis. I'incorporation de compagnies locales, la célé-
bration des manages, Ia propriété et le droit civil et autres questions de nature lo-
cale ou privée. 

Les Territoires du Nord-Ouest sont administrés par un Commissaire, nommé 
par le gouvernement du Canada, assisté d'un conseil de quatorze membres, dont 
quatre nommés par le gouvernement central et dix élus. Le Commissaire en con-
seil a sensiblement les mémes pouvoirs qu'au Yukon. 

Gouvernement municipal 
La forrne de gouvernement" municipal, étant de eornpéteuc:e provinciale, vane 

considerablement. Toutes les municipalités (cites, villes, villages et niunicipalites 
rurales) sont administrées par un Conseil élu. En Ontario et au Québec, ii y a aussi 
des comtés qui groupent pour certaines fins des municipalites plus petites: les 
deux provinces ont entrepris la creation de municipalités regionales pour les ré-
gions metropolitaines. 

En general, les municipalites sont responsables des services de police et d'in-
cendie, des prisons locales, de l'entretien des rues, des hOpitaux, des services 
d'aqueduc, des services sanitaires et enfin des écoles qui sont souvent adminis-
trees par un conseil distinct, élu a cette fin. Leurs revenus proviennent surtout de 
l'impot foncier, des permis et licences et des subventions provinciales. La nombre 
total des municipalites est actuellement d'environ 4500. 

EUGENE FORSEY et JEAN-CHARLES BONENF'ANT 
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Citoyenneté 
Lactivite accrue des citovens au niveau de Ia comrnunaute locale et nationale, 

et Ic climat d'entente entre les divers groupes, affermissent l'identitC et I'unité Ca-
nadiennes. C'est là une question dont se préoccupe tout particulièrement Ia Direc-
tion de Ia citoyennete du Secretariat d'Etat. Ses responsabilités embrassent notam-
ment Ia promotion des droits de l'homme, l'aide au financement des cours de Ian-
gue a Pintention des families d'immigrants, et l'êtablissement de centres d'accueil 
pouraider les autoc htones du Canada A s'adapter a La vie urbaine. 

Avant 1970, Ia Direction etait cornposCe de queIques divisions distinctes qui ac-
cordaient des subventions a des groupes encourageant Ia participation des autoch-
tones, I'integration des groupes ethniques, le respect des droits de I'homme, les 
voyages et les echanges, et Ic civisme. 

II existe encore des programmes destinés a des groupes particuliers, mais a 
i'heure actuelie l'objectif predominant est que les citoyens contribuent de plus en 
plus a l'epanouissement du bilinguisme et du piuricuituralisme au Canada. La vie 
canadienne comporte des éIéments trop varies pour qu'iI soit possible d'atteindre 
cet objectif grace a un plan d'ensembie. Le moyen le plus efficace pour les citoyens 
d'enrichir leur vie est d'organiser leur action socio-culturelle en fonction de leurs 
propres aspirations. Aussi Ia Direction de Ia citoyennete s'efforce-t-elle surtout 
de collaborer avec les niouvernements bénévoles et les groupes d'animation 
sociale non structures qui traduisent les besoins et les intéréts de la population 
canadienne. 

Danseuses japonaises au festival Ohm qui it lieu au parc Stanley a Van- 
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a Gimli au Manitoba. 

La Direction compte 18 bureaux régionaux qui travaillent étroitement avec les 
comités et associations de citoyens et les administrations locales. Les agents régio-
naux, verses en sciences sociales, aident d'office les organismes et groupes locaux 
en matière dorganisation et de planification. 

La Direction a dernièrement accordé son appui a divers organismes, tels Ic Con-
sell canadien de développement social, l'Association canadienne pour l'éducation 
des adultes. ainsi qu'ã des associations de citoyens, dont le nombre s'accroit sans 
cesse. Elte dirige également des programmes destines a Ia jeunesse, notamment 
ceux des auberges de jeunesse et de Perspectives-Jeunesse. La politique de pluri-
culturalisme, annoncée en octobre 1971, vise àaider les groupes ethno-culturels et 
ales encourager a se developper et a partager leur culture avec leurs concitoyens. 

Une autre fonction importante de Ia Direction de Ia citoyenneté est l'enregistre-
ment des nouveaux citoyens canadiens, Chaque année. quelque 60,000 personnes 
acquièrent Ia citoyenneté canadienne. Les aspects juridiques de Ia citoyenneté ca-
nadienne ont OtO déterminés pour Ia premiere fois par Ia Loi de 1947 sur Ia ci-
toyenneté. Depuis lors 1,150,000 personnes sont devenues citoyens canadiens, Ia 
plupart après s'étre présentées a l'une des treize cours de Ia citoyenneté établies 
dans les principales villes. Les tribunaux ordinaires s'occupent egalement des 
questions de citoyenneté, de concert avec Ia Direction de Ia citoyenneté. La Direc-
tion encourage de plus les organismes bénévoles a inciter Ies residents du Canada 
qui sont admissibles a devenir citoyens canadiens. Elle s'occupe ainsi des besoins 
des citoyens, a partir du moment oü us accèdent a Ia citoyennete et pendant toute 
la période oü us prennent conscience de Ia contribution qu'ils peuvent apporter a 
Ia mosaique canadienne. 
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Les responsables de lenseignement s'adaptent sans cesse a l'évolution de Ia vie 
cana(llenne qui obéjt a des pressions sociales, économiques, clemographiques et 
technologiques. Leur adaptation a cc milieu changeant et a une population qui a 
besoin et qui réclame plus d'instruction, a contribuè a accroitre les effectifs étu-
diants (surtout au niveau tertiaire ou postsecondaire), le personnel enseignant et 
le coüt de l'enseignement. Au cours des dix derniéres annèes, le nombre d'étu-
diants et denseignants au Canada s'est a:cru respectivement d'eriviron 50% et 
70%. En outre, les dépenses totales au titre de l'enseignement en proportion du 
produit national brut sont passées de 5% en 1961-62 a environ 8.7% en 1970-71. 
Pour l'annee scolaire 1970-71, on a enregistré plus de 6.5 millions d'étudiants a 
plein temps aux differents niveaux, plus de 300,000 enseignants C plein temps, en-
viron 200,000 autres employés (non enseignants) C plein temps ou C temps partiel 
faisant partie du système scolaire, et environ 7.300 millions de dollars de dépen-
ses totales au chapitre de l'èducation. On peut considérer ces chiffres sous un 
autre angle: Ic vaste système scolaire groupe environ le tiers de La population et 
utilise approximativement le cinquième de tous les impOts perçus. 

Parallélement C cette augmentation spectaculaire, il s'est produit des change-
ments formidables aux repercussions profondes. Dans toutes les provinces on a re-
manié et consolidé les systèmes scolaires, èlargissant ainsi les districts scolaires. 
Les responsables de l'enseignement ont compris qu'il fallait mettre l'instruction a 
Ia portée de tous les éléves, quels que soient leurs aptitudes, leur sexe, leur groupe 
ethnique ou leur milieu socio-économique, et qu'il fallait preparer l'étudiant C Ia 
carrière de son choix en lui offrant un éventail de programmes de qualite. Dans 
cette optique, on a élaborC des programmes et des politiques permettant de faire 
ressortir les intéréts et les aptitudes individuelles des élèves clans les diffArentes 
matières. En insistant sur l'individualité, de plus en plus on introduit des systC-
mes sans classement, Ia promotion par matières, un materiel scolaire vane et enri-
chi; on tend aussi C réduire les examens de fin d'année du ministére et C mettre 
L'accent sur l'évaluation continue, a établir des horaires souples et a accroitre les 
services d'orientation. Le principe des écoles décloisonnées, qui favorisent I'utili-
sation de méthodes souples denseignement, et l'emploi de moyens et d'installa-
tions modernes, par exemple La télévision, le magnetophone, etc., sont autant de 
façons d'améliorer le processus didactique en l'adaptant C chaque élève. On in-
siste aussi sur Ia competence professionnelle des enseignants qui de plus en plus 
sont recrutés au terme de programmes de formation universitaire en pedagogic. 
Ces dix derniéres années, l'enseignement tertiaire a Cgalement bénéficié de nom-
breuses innovations. II a connu de multiples remaniements structurels. une ex-
pansion considerable des installations et une diversification des programmes. 

Compétences en matière d'education 

L'Acte de lAm érique du Nerd britannique établit que l'enseignement relève des 
provinces. saufdans Ic cas des écoles privées et des écoles fedérales (pour les In-
diens et Esquimaux, les enfants des membres des Forces armées en Europe. et les 
détenus des pénitenciers fédéraux). Dc plus. Ic gouvernement fédéral contribue au 
financement de l'enseignement tertiaire, participe C l'éducation extra-scolaire, et 
accorde des subventions 6 La recherche. 
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II est résulté de cette autonomie provinciale des systèmes d'enseignement dis-
tincts adaptes aux besoins des différentes provinces, mais non entièrement dé-
pourvus de points communs. Chaque province a créé un ministére de l'Education 
relevant d'un ministre (membre du Cabinet), et dirige par un sous-ministre qui, a 
titre de fonctionnaire, conseille le ministre et applique les lois concernant l'éduca-
tion. Le ministere de l'Iducation contrOle Ia qualité des systèmes d'enseignement, 
accrédite les enseignants. aide financièrement les conseils scolaires, et determine 
les programmes d'études et les listes de manuels scolaires. 

Depuis quelques années nombre de provinces ant réorganisé leur ministére de 
l'Education. Par exemple, Terre-Neuve est en train de modifier les structures de 
son ministére sur une base fonctionnelle plutOt que confessionnelle, appliquant 
ainsi les recommandations de Ia Commission royale d'enquete Warren sur l'Cdu-
cation et Ia jeunesse. Le ministére se divise maintenant en cinq secteurs précis: en-
seignement, inspection, services spéciaux, administration et perfectionnement. 
Au Quebec, conformément aux modifications apportées a Ia loi en 1964, on a créé 
une administration publique unifiée au niveau provincial; le ministére de Ia Jeu-
nesse et de l'lnstruction publique ant été remplaces par le ministère de l'Educa-
tion qui compte un ministre, un sous-ministre et deux sous-ministres associés (un 
pour le secteur catholique et un pour le secteur non catholique). La Colombie-Bri-
tannique, qui a célébré son centenaire en 1971, a également effectué des change-
ments importants au sein du ministére: les fonctions statutaires du surintendant 
de l'éducation (poste qui a été supprimé) ant notamment été confiées au sous-mi-
nistre, et les fonctions auparavant assumées par les surintendants adjoints ont été 
attribuees a des surintendants de l'administration de l'enseignement. 

Parallelement a Ia restructu ration des ministéres de l'Education, certaines pro-
vinces ont créé récemment un second ministère qui s'occupe exclusivement de 
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I enseignement postsecondaire, et ce en raison su rtout do Yextension rocente et 
considerable du secteur tertiaire et, par consequent. de ses besoins croissants. Les 
provinces qui ont deux ministéres de l'Education sont !'Alberta, le Manitoba, 
l'Ontario et La Saskatchewan. De plus, le Québec a constitué deux directions géné-
rales. soit une pour les universitCs et l'autre pour les colleges. 

Enseignement primaire et secondaire 
Administration scolaire. Les provinces ont delegue d'importantes fonctions 

concernant l'administration des écoles primaires et secondaires publiques a des 
conseils scolaires locaux, elus ou nommés, et regis par Ia loi. Ces conseils sont 
charges de construire et d'entretenir les écoles, d'engager les enseignants et d'eta-
blir un budget. A mesure qu'on s'eloigne de Ia centralisation provinciale dans Ia 
plupart des provinces, les autorités locales ont plus de latitude en ce qui touche 
les examens de fin d'année au niveau secondaire, ainsi que les programmes et les 
manuelsscolaires. 

La restructuration des administrations scolaires locales a été le changement ca-
pital des dix dernières annees. Elle a entralné Ia creation de districts scolaires élar-
gis qui administrent de plus grandes écoles. L'élargissernent des divisions admi-
nistratives permet d'assurer l'uniformité des niveaux d'enseignement dans toutes 
les regions d'une province: et les écoles, du fait qu'elles sont plus grandes et jouis-
sent dune meilleure situation financiére, sont davantage en mesure de fournir le 
personnel enseignant et administratifnecessaire et du materiel didactique moder-
ne. dont les éléves sont les premiers béneficiaires. 

A Terre-Neuve, conformément aux recommandations de Ia Commission royale 
d'enquete Warren sur léducation et Ia jeunesse présentées en 1964, les districts 
scolaires ont ete regroupes. Les quelque 300 conseils confessionnels furent rédu its 
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A Arctic Bay, au nord d' 	iii, des eleves brulent d'irnputience de rCpondre a Ia ques- 
lion de l'institutrice. 

a 35 districts, et en janvier 1971 ii y avait 12 districts scolaires catholiques. 21 con-
seils protestants intégrés, un conseil scolaire pentecostal et un adventiste du sep-
tiéme jour. Daris l'lle.du-Prince-Edouard et en Nouvelle-Ecosse on procede égale-
ment a l'integration des petites divisions scolaires. Chez Ia premiere, une nouvelle 
Loi scolaire prévoit le fusionnement d'environ 300 petites divisions locales en 
cinq conseils régionaux. En Nouvelle-Ecosse, on a amorcé récemment la refonte 
des conseils scolaires en formant trois conseils régionaux de régie municipale, et 
on prepare actuellement le fusionnement de tous les conseils scolaires de Ia pro-
vince en une vingtaine de conseils régionaux. De Ia méme façon, le Nouveau-
Brunswick a remplacé ses 422 districts scolaires par 33 districts élargis. 

Au Québec, Ia loi a créé en 1961 de grandes divisions adrninistratives pour le 
secteur secondaire, A Ia suite des lois adoptees en 1972, les conseils scolaires ont 
été regroupésau niveau primaire pour en former 250 a laplace de 1,100 existants. 

En Ontario, une loi adoptée vers Ia fin des années 60 a donné lieu a une réorga-
nisation administrative importante. Des milliers de petites divisions (gérées par 
des conseils de trois membres) ont etC remplacees par quelque 200 conseils de 
comté elargis au sein desquels sont intCgrés les niveaux primaire et secondaire. 
Les grandes villes sont considérées a part et peuvent administrer leurs propres 
systémes scolaires. Les administrations des écoles catholiques out été pour Ia plu-
part intégrées dans ces conseils de comté, mais de par leur propre decision. 

Dans les quatre provinces de l'Ouest les districts scolaires ont été regroupés. En 
fait Ia Colombie-Britannique et l'Alberta ont été a l'avant.garde de cette tendance 
au fusionnement au Canada. Depuis 1937 en Alberta, Ia gestion des districts sco-
laires releve en grande partie de divisions administratives elargies (regroupement 
de districts scolaires désignes) et peu a peu les comtés supplantent l'organisation 
par divisions. Vers le milieu des années 40, Ia Cotombie-Britannique a réduit a 74 
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grands districts administratifs los 650 districts scolaires qui existaient auparavant. 
Dans les années 60. I'administration scolaire au Manitoba a été remanièe. En jan-
vier 1971, plus de 90% de I'effectifdes écoles publiques decette province relevait 
de 44 conseils unitaires qul administraient l'enseignement primaire et secondaire 
dans leurs districts; le reste était régi par quatre conseils de division pour le secon-
daire et 44 conseils de district plus petits pour le primaire. En Saskatchewan, on 
étudie actuellement des recommandations en vue de l'application du principe des 
districts scolaires centralisés. 

Organisation scolaire 
Dans un grand nombre de provinces et dans Ia plupart des grands centres ur-

bains, les écoles publiques offrent des classes de jardin denfants pour les enfants 
de cinq ans. Des particuliers dirigent quelques jardins d'enfants et materneiles 
pour les enfants de trois a cinq ans. 11 existe aussi aujourd'hui un certain nombre 
de variantes du système do repartition 8-4 des années de scolaritè depuis La 
année jusqu'à l'universite, système ernployè auparavant dans Ia plupart des pro-
vinces. On peut citer au nombre des modifications: l'adoption do l'école intermé-
diaire qui permet une repartition 6-3-3 011 6-3-4; is suppression d'une ou deux 
années au primaire; l'adjonction d'une ou deux années au secondaire et Ia creation 
de sections de trois annèes chacune. 

La plupart des écoles secondaires offrent dans leurs programmes un nombre 
lirnitè de matières techniques ou commerciales optionnelles. Los Ccoles secondai-
res de formation professionnelle. technique et commerciale qui, a une èpoque, 
n'existaient que dans los grandes villes, font maintenant partie integrante du sys-
tème d'enseignement seconda ire d'un bon nombre de provinces. En outre, La mul-
tiplication des écoles polyvalentes, qui offrent piusieurs programmes optionnels 
(culture generale ou technique, agronomie, sciences ménagères et commerce), per-
met de satisfaire aux intérêts et aux aptitudes de chacun. 

tin changement important qui est apparu ces dernières annCes au Canada est Ia 
tendance croissante a organiser l'enseignement sans division par classe ou suivant 
le principe de Ia progression continue, de façon que les élèves avancent a leur pro-
pre rythme. Nombre de provinces cherchent actuellement de nouvelles formules 
d'utilisation deco système. 

Les provinces de l'Atlantique accelerent Ia mise su pied d'une organisation 
scolaire fondèe sur Ia promotion par matières plutOt que par classe, grace a un 
régime de points. La Nouvelle-Ecosse a établi en outre un programme permettant 
aux elèves du secondaire dont los notes sont superieures a is moyenne de suivre 
un ou plusieurs cours supplémentaires. 

Au Québec, les programmes a options orientées et La promotion par matières 
prennent do plus d'importance. 

L'Ontario également generalise i'application du <'régime do points". ce qui en-
traine do plus en plus dans los ecoles secondaires des programmes individuels 
souples, des cours a options varies, et Ia promotion par matières. 

Les provinces de I'Ouest encouragent aussi l'assouplissement du système de 
classes. Par exemple en Saskatchewan, oü l'organisation scolaire comporte des di-
visions, des politiques de décloisonnement sont mises en uvre qui exigent une 
evaluation continue et des promotions soupies. 
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Depuis 1969, Ia Nouvelle-Ecosse a pris des dispositions pour que les personnes 
n'ayant pas terminé leurs etudes secondaires puissent obtenir un diplOme si elles 
réussissent les examens préparés par Ia Commission of Accreditation of the 
American Council on Education. De méme, l'Alberta permet aux adultes qui ant 
relevé leur niveau d'instruction grace a I'éducation permanente ou par d'autres 
moyens d'obtenir le diplOme d'études secondaires. 

Dans bon nombre do provinces l'enseignement du français au primaire dans les 
Acoles publiques se generalise de plus en plus. En Ontario, une Ioi adoptee récem-
ment autorise méme les élCves francophones a faire toutes leurs etudes primaires 
et secondaires en français. En 1970, le Manitoba votait dans le méme sens une Ioi 
permettant aux ecoles de dispenser leurs cours en français. Cette même loi prévoit 
I'enseignement d'autres langues aux niveaux primaire et secondaire. 

Dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, les systèmes d'enseignement 
sont d'abord établis en fonction des besoins des Esquimaux, des Indiens et des 
Métis gui vivent dans des villages isolés. L'autorité en matiére d'education, exer-
cée auparavant par le ministére fédéral des Affaires indiennes et du Nord cana-
dien, reléve maintenant du nouveau ministère de l'Education des Territoires du 
Nord-Ouest. Le transfert officiel s'est effectué dans le district de Mackenzie en 
avril 1969 et dans ceux de Franklin et de Keewatin en avril 1970. Le ministère de 
I'Education des Territoires poursuit l'wuvre du gouvernement federal en offrant 

Dans une école primaire de New Westminster (C-B.) le programme d'enseignement de Ia 4e 
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Un système scolaire d'envergure. moderne et solidement établi; ii a rapidement en-
trepris Ia construction de nombreuses écoles et ]'adaptation de Ia niatière d'ensei-
gnement au milieu culturel des élèves. Les écoles ont c:hoisi de suivre les program-
mes de l'Alberta et du Manitoba. 

La plupart des ecoles du Yukon sont depuis toujours classOes comme écoles pu-
btiques; elles relèvent directement du ministére de l'Education du Yukon. a 
Whitehorse. Au debut des années 60 ii ne restait qu'une seule école fédérale, le 
Pensionnat indien de Carcross, qui dailleurs a fermé ses portes avant l'année sco-
laire 1969-70. Le Yukon suit le programme scolaire de Ia Colombie-Britannique, et 
l'adapte au patrimoine local. 

Le fait qu'un plus grand nombre d'enfants fréquentent l'école et y restent plus 
longtemps, terminant mCme leur 12e  annêe, prouve que les Territoires du Nord-
Quest et le Yukon font face au défi de bien preparer leurs élèves pour qu'ils soient 
en mesure de soutenir Ia concurrence dans Ia soclété canadienne actuelle. 

Effectifs scolaires 

Le tableau I donne un profil statistique de l'enseignement primaire et secon-
daire public au Canada par province et par territoire pour l'année 1970-71. On ob-
serve une forte augmentation de l'effectif des écoles publiques depuis vingt ans, 
due en grande partie a Ia natalité élevée des années de guerre et d'aprés-guerre. De 
1951-52 a 1970-71. l'effectif des écoles publiques s'est accru de plus de 100% eta 
atteint un maximum en 1970-71 de 5,650,335. De mCme, au cours des dix dernié-
res annCes le nombre des élèves inscrits dans les écoles publiques a augmenté de 
plus de 35%. Durant cette pAriode I'augmentation au secondaire a été plus impor-
tante qu'au primaire. L'Ccart entre les secteurs primaire et secondaire s'accentuera 
encore davantage dans his années 70 puisqu'on prèvoit une diminution de l'effec-
tif du primaire en raison de Ia faible natalité du milieu des années 60; par contre, 
l'effectif du secondaire augmentera vu le grand nombre d'élèves qui étaient au pri-
maire dans les années 60 et qui passeront au secondaire au cours des années 70, et 
aussi a cause de Ia tendance a frequenter l'Ocole plus longtemps. 

Le pourcentage cle Ia population totale que représente l'effectif des écoles pri-
maires et secondaires publiques montre que l'augmentation de celui-ci a èté plus 
spectaculaire que Ia croissance de Ia population du Canada ces vingt derniCres 
années; en 1970-71, 26% de Ia population canadienne frequentait les écoles publi-
ques contre seulement23% en 1961-62 et 18% en 1951-52. L'effectifdes écoles pu-
bliques en 1970-71. soit 5,650,335, représente 96.2% du nombre possible d'éléves 
aux niveaux primaire et secondaire. Seulement 3.1% étaient inscrits dans les 
écoles privées, y compris les maternelles et jardins d'enfants privés. Moms de 1% 
fréquentait les écoles federales (écoles pour Indiens et écoles de Ia Defense natio-
nale outre-mer) ou les écoles provinciales pour aveugles et pour sourds. 

L'augmentation du nombre denseignants dans les écoles publiques depuis 
vingt ans a été plus importante que celle de l'effectif scolaire. En effet. le rapport 
maitre-élève en 1970-71 est tombe a 22:1 centre 26:1 en 1951-52. L'accroissement 
du personnel enseignant sera cependant moms sensible dans les années 70 en rai-
son de Ia diminution prévuede l'effectifau primaire. 
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Formation professionnelle et technique 

La formation professionnelle et technique s'est developpee rapidement ces der-
nières années. Outre les écoles secondaires professionnelles et polyvalentes et les 
colleges communautaires et établissements assimilCs (traités dans une autre sec-
tion), ii existe plusieurs autres formes d'enseignement professionnel. notamment 
les êcoles de métiers publiques et établissements assimilés, les programmes pu-
blics de formation professionnelle hors cadre impliquant le commerce et l'indus-
trie et subventionnes par l'Etat, et les êcoles de métiers et colleges commerdaux 
dii secteur privé. 

La plu part des écoles de métiers ou de formation professionnelle et etablisse-
ments assimilés, y compris les secteurs des métiers et de Ia formation industrielle 
des colleges communautaires, les etablissements plus ou moms permanents de 
formation professionnelle et les êcoles d'infirmières auxiliaires exigent comme 
condition d'admission un certain nonibre d'années d'études secondaires; certains 
centres donnent cependant des cours de rattrapage. Sauf dans quelques excep-
tions oü Ia scolarité est plus longue, les cours durent genCralement un an. 

Outre les programmes de formation des apprentis inscrits, deux types de pro-
grammes de formation organisCs et subventionnés par l'Etat se donnent dans le 
commerce et l'industrie. II peut s'agir de groupes d'emplovés qui. en raison de 
l'évolution rapide des conditions technologiques et economiques, ont besoin 
d'être formes ou recycles; ou encore d'un systeme methodique de formation sur 
place dans l'industrie a l'intention des chOmeurs qui autrement demeureraient 
inaptes au travail. L'école professionnelle privCe Ia mieux connue et Ia plus rOpan-
due est l'ecole commerciale, qui enseigne Ia dactylographie, Ia stenographie et Ia 
tenue de livres. Les écoles privées de coiffure, de soudure, et de radio-television 
soot egalement nombreuses, ainsi que les ecoles de cours par correspondance qui 
sont d'envergure nationale et qui offrent divers cours de formation professionnelle 
ou generale connexe. 

Education permanente 

L'èducation permanente au Canada revel aujourd'hui de multiples formes. 
Beaucoup d'organes de niveaux secondaire et tertiaire, y compris les (;onseils sco-
laires, les ecoles provinciales et privées, les associations commerciales et profes-
sionnelles, les colleges communautaires et les universités offrent un large éventail 
de cours, par correspondance ou para-universitaires, ou les deux. Les programmes 
sont varies et les intéressés peuvent s'inscrire a des cours du jour ou du soir a 
temps partiel. C'est ainsi que des centaines de milliers dadultes suivent aituelIe-
ment des cours de formation generale, professionnelle ou culturelle, en vue d'un 
diplome ou par gout personnel. Au Canada, le total des personnes inscrites aux 
programmes d'education permanente offerts par les conseils scolaires s'élevait en 
1969-70 a plus de 445,000', et plus de 125,000 etudiants étaient inscrits a temps 
partiel a luniversité. 

Estimalion fondee sur 774.898 inscriplions aux cours déducation permanente offerts par les conseils 
scolaires. 



p 

-r. 

c..---- 

140 	 CiNADA 1973 

ii 	ii Qut'hc. 	'Irois- Riviéres a adopté Ia méthode révolutionnaire d'enseigne- 
ment de Ia composition musicale. Ia méthode dodecaphonique. 

Enseignement tertiaire 
La dernière décenniea vu une rnontée extraordinaire des effectils au niveau ter-

tiairequi a dCpassé l'expansion des niveaux primaire et secondaire au cours de Ia 
méme période. Le niveau tertiaire comprend deuxsecteurs principaux: les etablis-
sements ne décernant pas de grades (colleges communautaires et établissements 
assimilés, écoles normales, écoles de sciences infirmiéres); et les établissements 
décernant des grades (universités et colleges affiliés). L'accroissement des effectifs 
a ete particuliérement marque dans les universités et dans les colleges communau-
taires et établissements assimilés. 

Plusieurs facteurs out contribue a cette expansion soutenue, notamment le taux 
élevede natalitC durant l'apres-guerre qui a provoqué une augmentation des eftec-
tifs au prima ire et ai secondaire eta abouti finalement a un nombre accru dClCves 
arrivant au niveau tertiaire, ainsi que le taux plus elevé de perseverance dans les 
ecoles secondaires. Parmi les autres facteurs on peut citer Ia diversification crois-
sante des types détablissements et de programmes au niveau postsecondaire dans 
Ie but de répondre aux goOts et aux aptitudes de chacun, et l'étroite correlation, en 
particulier dans les périodes d'expansion de l'économie canadienne, entre le relé-
vement du niveau d 'instruction et Ia uiobilitC professionnelle et sociale. 

Colleges communautaires et étabkssements assimilés 
Les colleges communautaires ont evoluC en fonction des besoins grandissants 

en matiere d'éducalion. Grace notamment a Ia souplesse de ces établissements, les 
ifls(:riptiOns y augmentent rapidement. Bon nombre dentre eux sont subvention-
nCs par les provinces et les frais de scolaritO y soot minimes ou inexistants. La plu-
part sont axes sur les besoins de Ia collectivité et offrent des programmes varies de 
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jour DU de soir a temps plein nu partiel, ci noinhreux sont (:euX qUl .issocieflt 
etudes I heoriques et stages pratiques. l.'inscrij)tion a u n programme ti 'etudes post-
secondaires exige un diplOme de fins d'etudes secon(laires, mais hon nomhre de 
ces etablissements offrent une annCe de (:O11N preparatoire aux personnes qui ne 
1)OSSedeflt pas I'equivalent du diplOme requis. Dc plus, certains acceptent des (:an-
didats adulies qui n'ont pas les titres exigés et les classent iomnie eleves" rnOrs. 

Adaptes a des besoins particuliers, ces colleges répondent a Ia demande crois-
sante de main-d'puvre locale paraprofessionnelle et technique. L'accroissement 
de cette demande provient en grande partie du fait que dans Ia plupart des profes-
sions on se rend compte de limportance des paraprofessionnels. Les colleges 
communautaires offrent des programmes de deux ou trois ans répartis en trois 
grandes sections: arts appliqués, commerce, et etudes technologiques. qui mCnent 
a un diplOme en technologie ou en arts appliqués. Dc plus, certains colleges of-
frent l'equivalent de Ia premiere ou des deux premieres années d'un programme 
universitaire. 

Les effectifs ont augmente récemment a un rythme phenomenal. Le tableau 2 in-
dique qu'en 1970-71 les colleges communautaires (:omptaient 134,275 éleves, 
dont 85.689 inscrits aux programmes de formation te(:hnique et 48,586 aux pro-
grammes preparatoires a l'université. Le nornhre d'inscriptions a plein temps aux 
seuls programmes de formation professionnelle est passé de 11,000 en 1960-61 a 
85,689 en 1970-71. De 1969-7() a 1970-71. les effectifs a plein temps inscrits aux 
programmes de formation professionnelle ont augmenté de 16,572 (24.0%), et 
ceux inscrits aux programmes preparatoires a l'universitC de 11.684 (31.7%). 

A Saint-Jean (T.-N.) les (Runes qut se destinent a une profession manuelle fréquentent le Col- 
legPl 	m"t;"Is ('t de tC( I1TlC)lI_I'. 
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Les colleges communautaires par province 
IJans Ins provirn:es de !'Atlantique. les colleges communautaires comprennent 

le College of Fisheries, Navigation, Marine Engineering and Electronics et Ic Col-
lege of Trades and Technology a Terre-Neuve: le Holland College dens l'lIe-du-
Prince-Edouard: un college agricole, deux instituts de technologie et un institut de 
geodesie en Nouvelle-Ecosse: et deux instituts de technologie au Nouveau-Bruns-
wick. Tous ces etablissements mettent l'accent sur une formation professionrielle 
débouchant directement sur le marché du travail. Le college agricole de Ia Nouvel-
le-Ecosse a récemment integre a son programme des cours de formation profes-
sionnelle et de niveau universitaire. et  on a egalement creé dans cette province un 
college bilingue a l'intention de Ia population acadienne. 

Au Quebec. les colleges d'enseignement general et professionnel (CEGEP), qui 
offrent des programmes terminaux d'études techniques d'une durée de trois ans et 
des programmes de formation génerale de deux ans (requis pour entrer a l'univer-
site) ont ete crees au milieu des années 60, par suite des recommandations de La 
Commission royale d'enquete sur l'enseignement. Le nouveau système a integre 
divers établissements postsecondaires, dont un grand nombre d'écoles normales, 
d'écoles de sciences infirmieres et d'instituts de technologie. Quelques colleges 
classiques et instituts techniques publics et étahlissements assimilés demeurent 
toutefois independents. Durant l'annee scolaire 1970-71 it y avait plus de 30 
CEGEP. Outre les deux établissements qui existaient en 1970-71, deux nouveaux 
CECEP anglophones. Sir John Abbott et Champlain College, ont ouvert leurs por-
tes au debut des annees 70. En 1970-71, ce secteur groupait 70,385 élèves. 

En Ontario, en 1965, des colleges d'arts appliques et de technologie (incorporant 
les instituts de technologie et les centres de formation professionnelle) ont été eta-
blis dans 20 regions. Ces colleges, appeles CAAT, dispensent un enseignement 
professionnel et technique. Ce secteur comprend egalement d'autres établisse-
ments dont l'Ontario College of Art, quatre ecoles de technologie agricole et une 
école d'horticulture. En 1970-71, les CAAT et autres établissements assimiles 
comptaient 37,483 élèves, soit une augmentation de 14.5% en un an. 

En 1969 au Manitoba, dens le cadre de Ia mise sur pied des colleges communau-
taires, le Manitoba Institute of Technology and Applied Arts a change son nom 
pour celui de Red River Community College, et deux centres de formation profes-
sionnelle sont devenus l'Assiniboine Community College et le Keewatin Commu-
nity College. 

En Saskatchewan, deux des trois colleges qui existent actuellement n'offrent 
que des programmes de formation professionnelle. Le St. Peter's College, établis-
sernent confessionnel, offre un programme de niveau universitaire qui dure un an. 

LAlberta a incorporé a Ia structure des colleges communautaires, formée récem-
ment et relevant maintenant du ministére de l'Education supCrieure, les deux ins-
tituts de technologie, les trois colleges agricoles et de formation professionnelle, 
et les cinq colleges publics. Ces derniers, qui a l'exception d'un seul offrent des 
programmes universitaires et techniques, étaient auparavant des junior colleges. 
De plus, deux colleges privés offrent des programmes de niveau universitaire dun 
ou deux ans. 

Par suite des récentes modifications apportées a sa legislation, Ia Colombie-Bri-
tannique a restructure, élargi et affermi son système de colleges communautaires. 
Les colleges de district et régionaux sont maintenant classes comme colleges ré-
gionaux offrant des programmes techniques et préparatoires a l'universite. En 
1970-71, it y avait 8 colleges régionaux, dontun urhain, deux écolesde beaux-arts, 
Ic British Columbia Institute of Technology (adnìinistré par Ia province), et deux 
colleges privés qui ne donnaient qu'unc formation generale. 
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Futurs techniciens de lahoratoire medical recevant Itnr twiii,itmn a 	.Litu 
de Ia Nouvelle-Ecosse. 

Ecoles de sciences infirmières 
Les titres de competence en sciences infirmieres vont do diplOme d'infirmiere 

autorisée, traditionnellement dCcernC par les ecoles dhopital mais de plus en plus 
aujourd'hui par les écoles régionales d'infirmières et les colleges communautaires, 
aux baccalauréats et grades supérieurs en sciences infirmiéres, offerts par les uni-
versités. En outre, dans certaines universités les diplOmes peuvent obtenir un 
grade universitaire après une ou deux années détudes supplémentaires. 

Depuis 1964, annCe ou le Byerson institute of Technology a incorporé a son pro-
gramme des cours menant au diplôme d'infirmiere autorisée, un nombre croissant 
d'écoles regionales d'infirmières et de colleges communautaires enseignent les 
sciences infirmiéres. Les provinces oü Ion decerne le diplome d'infirmiere autori-
see hors des hépitaux sont l'lie-du-Prince-Edouard, le Québec, l'Ontario. le Mani-
toba, La Saskatchewan, l'Alberta et Ia Colombie-Britannique. De plus, dans bon 
nombre de provinces on a supprime une année et le cours nest plus que de deux 
ans. 

En 1970-71. 26,545 eleves preparaient le diplOme d'infirmière autorisee dans les 
ecoles d'hOpital. les écoles regionales d'infirmiéres et les colleges communautai-
res (voir le tableau 3 pour Ia repartition par province). II s'agit là d'une modeste 
augmentation de 635 éleves (2.4%) par rapport a 1969-70. Durant l'année observee 
egalement, 4,333 étudiants étaient inscrits a pleiri temps a des programmes uni-
versitaires en sciences infirmières. 
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Formation des enseignants 
Dins Ic passé l'école normale était le principal établissement d'enseignement 

postsecondaire non universitaire. Depuis dix ans toutefois Jo situation a sensible-
ment change. La formation des instituteurs se fait de plus en plus dans les univer-
sites et les écoles normales offrant un an d'études postsecondaires tendent a dispa-
raltre. Jadis, it fallait pour enseigner au niveau secondaire soit avoir un diplOme 
universitaire en pedagogie obtenu au terme d'études de formation generale et pro-
fessionnelle soit un diplOme et une année dans une école normale affiliée a une 
université. Aujourd'hui six provinces (Terre-Neuve, II e-du-Prince-Edouard, Mani-
toba, Saskatchewan, Alberta et Colombie-Britannique) exigent des candidats aux 
certificats d'enseignement pour le primaire et le secondaire qu'ils detiennent un 
grade universitaire. Dans les quatre autres provinces on abandonne progressive-
mont I'école normale en faveur de Ia formation universitaire. De 1969-70 a 1970-
71 le nombre des écoles normales est tombé de 35 a 25, et I'effectif de 14,906 a 
10,601. Par ailleurs, le nombre d'étudiants inscrits a des etudes universitaires de 
premier cycle en education est passé de 28,068 a 30,679 durant cette période. 

Enseignement universitaire 
Au Canada, l'universitC existe depuis longtemps, grace aux efforts des gouver-

nements provinciaux, du clerge et d'associations de particuliers qui ont contribué 
a Ia creation d'universites et de colleges tant français qu'anglais. Le Canada 
compteaujourd'hui plus de 60 universités décernant des grades, etungrand nom-
bre de colleges affiliés a une université. 

A Iheure actuelle, les universités et les colleges different quant a Ia langue den-
seignement, Ia taille, le nombre de facultés, etc. II existe un certain nombre d'uni-
versités francophones décernant des grades, mais Ia plupart dispensent tour en-
seignement en ariglais. II y a de plus quelques établissements bilingues, dont 
l'Université d'Ottawa et l'Université Laurentienne a Sudbury. en Ontario. Los eta-
blissements varient quant a Ia taille et au nombre de facultés, depuis ceux comp-
tant moms de 1,000 étudiants a plein temps et une seule faculté jusqu'aux univer-
sites de plus de 10,000 Ctudiants et aux nombreuses facultés offrant un large even-
tail de programmes. Face a l'augmentation vertigineuse de I'effectif étudiant au 
cours des deux derniéres décennies, maintes universites ont sensiblement élargi 
leurs cadres. En outre, plusieurs nouvelles universités ont obtenu une charte, no-
tamment los Universités Simon Fraser, Brock et Trent, et d'autres ont reçu l'autori-
sation de conferer des grades, par exemple l'Université de Victoria et l'Université 
Notre-Dame a Nelson. 

Solon Ia province, l'étudiant doit détenir un certificat d'immatriculation junior 
ou senior pour pouvoir suivre des cours menant a un premier grade. De plus, bon 
nombre d'universités exigent ou recommandent que le candidat so soumette egale-
ment a des tests d'aptitudes. II faut trois ou quatre annCes d'Otudes pour obtenir un 
bar;calauréat. et  au moms cinq ans pour un diplome en médecine, en theologie ou 
en droit. Pour Ia maitrise, qui suit le hacca!auréat, it faut au moms une année 
d'Ctudes, et le doctorat exige un minimum de deux années d'Otudes et de recher-
ches intensives aprés Ia maitrise. Comme l'indique le tableau 2. en 1970-71 le 
nombre d'étudiants iriscrits a plein temps a des programmes universitaires me-
nant a un grade, diplome ou certificat était de 316,953. dont 205,385 (64.8%) de 
sexe masculin. Au cours de Ia decennie l'effectif de ce secteur s'est accru de 
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188,059 (145.9%), I'augmentation I'année precedente seulement ayant étO do 
17,064 (5,7%). Fait jntéressant, (;es dix dernieres années les inscriptions a temps 
partiel ont augmenté plus ciue  celles a plein teiIlps. 

Financement de l'enseignement 
En 1968-69, les depenses au titre de I'enseignement ont totalisé $5,783,033,000, 

ce qui représente 8.1% du produit national brut. De cette somme. $3,758,205,000 

Tableau 2. Effectils a plein temps au niveau tertiaire', Canada, 19 70- 71 

Prov niP 

Smteur non universitaire 

(:olleges cominu nautaires et 
etablissements assimiié82  

Programmes 	 Programmes 
deformation 	 preparatoires a 

profession net le 	 Inn i sersi te 

t'.toles 
normales 

Total 	I lonimes Total Homines Total 	I loinmes 
Terre- Neuv.................. 71)5 	SSS - - - 	- 
Ile-du-Prince-Edotiard 175 	113 - - - 	- 
Nouvelle- Etoss.. 	............ 837 	594 194 168 872 	241 
Nouveau-Brunswick 616 	526 - 1.003 	174 
Quohm. 	.... .................... 29.727 	15.649 40658 23.966 2.074 
Ontario 	........................ 37.483 	26.962 - - 6.652 	1.721 
Manitoba 	..................... 2,084 	1.488 - - ,- 	 - 
Saskatchewan 1,722 	845 31 22 - 	- 
Alberta 	... 	.......... ...... 	... 7,359 	4,869 2.309 1.434 - 
Colombie-Britanoique 4.981 	.. 5,394 3,362 - 	- 
Total, Canada 	............... 85,689 	,. 48.586 28,952 10.601 

Secteur non universitaire Sec tour universitaire 

t't,oles ne sciences iormieres 3  tlniversites et colleges affihiCs 

rotal tiommes Total Hommos 
terre-'seuv.............. 	 ... 715 11 6,378 4.081 
Ile-du-Print e-Edouard 175 - 1.755 1,018 
Nouvelle- Ecosse 952 3 15.820 9.783 
Nouveau-Brunswick 1,014 9 10,580 6.790 
Quc'bec 	... .................. ... 7,468 245 62,113 42,146 
Ontario 	........................ 1(1,430 103 121.115 80,046 
Manitoba 	..................... 1.279 25 16,941 10,701 
Saskatchewan 868 7 14.860 9.230 
Alberta 	........................ 2.054 15 31,043 19,100 
Colombie-Britannique 1,592 17 36.348 22.488 
Total. Canada 	............... 26.545 435 316.953 205,385 

'Camprend les effectils du secteur non universitaire (cours postsecondaire des colleges communautai-
reset ètablissements assimiles), ecoles normales lhors des universitesl et ecoles de sciences infirmiéres. et  
ceux du secteur universitaire (universités et colleges affiliès). 2 Les établissements assimilés corn-
prennent un certain nombre do colleges prives. le Nova Scotia Agricultural College. l'Ontario College of 
Art. etc. 3 Etant donné que le cours de sciences infirmiéres se donne dens quelques colleges corn-
munautaires et etablissements assimilés, certains eleves soot comptes deux fois, cost-a-dire dane Ia café-
gone des colleges communautaires et dens colic des ecoles de sciences infirmieres. 
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(65.0%) ont été affectés a l'enseignement primaire et secondaire dans tout le Cana-
da. Ce sont les autorités provinciales et municipales qui assument Ia majeure par-
tie des coUts aces niveaux: 51.1% et 39.4% respectivement en 1968-69. 

La contribution fCderale a l'éducation est importante, en particulier au niveau 
de l'enseignement professionnel et postsecondaire: en 1968-69, I'Etat fédéral a 
depense a cet egard $1,189,104,000, et en 1969-70 un montant estimatif de 
$1,329,000,000. Aux termes de Ia Loi de 1967 sur Ia formation professionnelle des 
adultes. les dépenses des provinces au titre de Ia formation professionnelle des 
adultes, sous forme de cours mis sur pied par un bureau fédéral de Ia main-d'ceu-
vre ou de programmes de formation des apprentis, sont a Ia charge du gouverne-
ment fédéral, qui assume egalement une partie du coüt d'amenagernent des instal-
lations nécessaires. Quant a I'enseignernent postseconda ire, la Loi sur les arrange-
ments fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, entrée en vigueur en 
1967 pour une durée de cinq ans, stipule que le gouvernement fédéral aidera les 
provinces en leur versant $15 par habitant ou une somme égale a 50% du coüt de 
I'enseignement postsecondaire, selon le montant le plus élevé. En 1968-69, les dé-
penses fédérales au chapitre de I'enseignement professionnel, universitaire et 
postsecondaire non universitaire (colleges communautaires et établissements assi-
miles et écolesde sciences infirmieres pris en compte) se sont élevées respective-
ment a $218,462,000. $606,348,000 et $150,096,000. 

Les bénevoles de Frontier College travaillent le jour et le soir us enseignent a leurs compa-
gnons de travail. 

.. 

41*4 
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Etudiants du Western Col-
lege of Veterinary Medicine 
immobilisant un chien pour 
le radiographier. 

Tableau 3. Dépenses des conseils solaires publics au titre de l'enseignement 
pour l'année civile 1969 

Province I mpOts Ai 	iii nistral ion Ad ruin istr.,i ion Frais de Autres Total 
Iocau x prov ncia Ic lericrale scolarrte 

(inilliers de dollars) 
'I'erre-Neuve 	.................. 648 49,186 - 906 1,844 52,584 

lle-du-Priru:e-Edouard 3,710 8454 - 60 100 12,324 

Nouvelle-Ecusse ............ 41.817 50.432 795 29 405 93.478 

Nouveau-Brunswick - 64.279 - 11 185 64.475 

Quebec 	........................ 424.868 588,897 5.807 4,645 6.383 1.030.600' 
Ontario 	........................ 739,573 685,647 10.032 3,942 20,203 1.459.397 

Manitoba 	..................... 83.870 79.478 593 847 2.184 146.972 
Saskatchewan 	............... 83.004 62.152 2.142 149 2,826 150,273 
Alberta 	........................ 135.421 154,941 4,920 1.958 3,634 300,874 
Colombie-Britannique 	... 180.1702  129.278 3,343 178 9,542 322,511 
Yukon ........................... - 4.828 314 53 226 5.421 
Territoires rIu Nord.Ouest 401 4:12 6 - 43 882 
Total, Canada 	............... 1,673,482 1.878,004 27.952 12,778 47,575 3,639,791 

'Estimation. 	2Comprend les subventions provinciales de $53,388 destinées a alléger le fardeau 
des impôts locaux. 
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Sante et bien-être 
Services de sante 

Au Canada, ladministration des services de sante relève directement des pro-
vinces, qui deleguent souvent aux muni:ipalites une autorité considerable a cer-
tains egards. Le gouvernement federal soccupe des questions de sante d'enver-
gure nationale et fournit une aide financière importante aux services sanitaires et 
hospitaliers des provinces. Tous les niveaux de gouvernement sont secondés par 
un réseau dorganismes bénévolesceuvrant dans divers domaines de Ia sante. 

Les progrès de Ia médecine et des services de sante ont donné lieu a une amélio-
ration sensible de létat de sante des Canadiens ces derniéres décennies. I)e 1941 a 
1968, l'espérance de vie pour les hommes est passée de 63 a 69 ans et pour les fern-
mes de 66 a 75.5 ans. Le taux de mortalité infantile a diminué regulierement, pas-
sant de 61.1 pour 1,000 naissances vivantes en 1941 a 18.8 en 1970. La proportion 
des naissances a I'hopital est montée de 49 a 99.60% et le taux de mortalitC liée a Ia 
maternité est tombé de 36 a 2.0 pour 10000 naissances vivantes. En 1970, les qua-
tre principales causes de décés étaient les maladies cardio-vasculaires, les tu-
meurs, les morts a(:cidentelleS et les maladies du système respiratoire. 

Le ministére de Ia Sante nationale et du Bien-être social est le principal orga-
nisme fCdéral en matière de sante. En collaboration avec dautres organismes fédé-
raux, provinclaux et beaux, ii cherche a améliorer létat de sante de tous les Cana-
diens. 

Le Thératron 780. realise par L'Enerie Atornique du Canada. Ltée. est I'appareil therapeuti- 
que Ie phis mnderne €t It ,  pius pr'ris ui munik 
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I'Iiysi:ien (II IwItu vIsLDnndnt UflP rddiugraphe du ventriLule giiuIiu 
du coeur dun patient sur un écran de télévision relié a un ordinateur. 

Par l'entremise de Ia Direction générale de In protection de In sante, le ministère 
protege Ia population canadienne contre les dangers de certains aliments, médica-
rnents, cosmétiques et instruments médicaux mis sur le marchC et dirige des pro-
grammes relatifs a I'epidCmiologie et a Ia nutrition. La Direction generale cherche 
aussi a eliminer du milieu les déchets industriels et autres déchets chimiques nui-
sibles et a protéger le public contre los radiations nocives provenant de l'utilisa-
tion de matiéres radioactives. La Direction générale des services mOdicaux s'oc-
cupe des mises en quarantaine et des services médicaux a l'intention des immi-
grants, des Indiens, des Esquimaux et d'autres groupes spéciaux. La Direction gé-
nérale des programmes de In sante se charge des aspects fédCraux des programmes 
dassurance-maladie et d'assurance-hospita!isation, fournit des conseils et desser-
vices de consultation aux organismes sanitaires provinciaux et locaux sur diverses 
questions concernant Ia sante des Canadiens, fournit une aide financiére a des 
etudes en vue d'améliorer les services médicaux au Canada et aide a l'amenage-
ment d'installations pour l'éducation et Ia recherche dans le domaine de Ia sante. 
La Direction de I'usage non medical des drogues s'attaque au probleme do I'usage 
non medical des drogues et dirige des programmes d'éducation sur l'usage du 
tabac visant a réduire I'incidence du cancer des poumons et d'autres maladies qui 
ui sont attribuables. 

Programme de soins medicaux. La Loi sur les soins médicaux, adoptée par le 
Parlement en decembre 1966, est entrée en vigueur le 1 juillet 1968. Au 1,r  avril 
1972, toutes les provinces et tous les territoires avaient adhéré au programme 
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fédéral de soins médicaux. Aux termes do Ia Loi. le gouvernement fédéral verse a 
une province une somme égale a Ia moitié du coat par habitant de tolls les services 
assures en conformité avec les regimes de l'ensemble des provinces, multipliée 
par le nombre d'assurés dans lad ite province: ii faut pour cela que le régime pro-
vincial satisfasse a certaines conditions, cest-à-dire quil englobe tous les services 
médicaux, qu'il s'applique a l'ensemble de Ia population, qu'il soit administrC par 
une autorité publique, et que les prestations soient transférables d'une province a 
l'autre. 

Avant l'adoption de cette Loi, environ 20% des Canadiens n'avaient aucune 
forme de protection contre in coOt toll jours croissant des soiris médicaux et chirur-
gicaux. Les autres 80% Otaient protégés a des degres divers par des assurances in-
dividuelles ou collectives de tous genres. Sous le nouveau régime, une assurance 
médicale complete est disponible suivant des modalités uniformes pour tous les 
residents de toutes les provinces. De cette facon, aucun Canadien ne peut se voir 
refuser la protection de l'assurance en raison de son état de sante, de son occupa-
tion ou de son age. 

La population du Canada bénéficie véritablement aujourd'hui d'une protection 
complete contre le coOt des services médicaux et chirurgicaux. Cette protection 
est offerte a tous les residents et transferable d'une province a l'autre. 

Assurance-hospitalisation et services diagnostiques. Le programme fédéral-
provincial d'assurance-hospitalisation couvre actuellement 99.5% de la popula-
tion assurable du Canada. Le régime des subventions fédérales aux provinces, 
dont l'objet est de payer approximativement Ia moitié du coOt de certains services 
hospitaliers, est prévu par Ia Loi de 1957 sur l'assurance-hospitalisation et les ser-
vices diagnostiques. Aux termes de Ia Loi sur les programmes établis (Arrange-
ments provisoires), les provinces peuvent se retirer des divers programmes fédé-
raux-provinciaux, y compris de I'assurance-hospitalisation, et c'est ce qu'a fait le 
Québec le l janvier 1965. En consequence, Ia contribution fédérale a son pro-
gramme d'assurance-hospitalisation se fait sous forme d'abattement fiscal et non 
en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation. 

Pour narticiper au ororamme, une province doit offrir a tous ses residents, 
selon des modalités uniformes, les soins hospitaliers en salle publique et certains 
autres services a l'intention des hospitalisés, dont ceux de diagnostic (tests de Ia-
boratoire et examens radiologiques). Les provinces peuvent aussi offrir des servi-
ces de consultation externe couverts par l'assurance: l'étendue de ces services 
vane sensiblement dune province a lautre. Les modes de financement et d'admi-
nistration des programmes dassurance-hospitalisation sont également fixes par 
les provinces. 

La loi federate ne sapplique qu'aux services fournis par des Ctablissements re-
connus pour traitement actif, maladies chroniques ou convalescence et par des 
établissements connexes: elle exclut expressément les hOpitaux pour malades 
mentaux, les sanatoriums antituberculeux et les établissements de soins de sur-
veillance. Les paierrients fédéraux aux provinces aux termes de ce programme 
pour l'année financière 1970-71 se sont élevCs a 1053 millions de dollars. 

Contrôle des drogues et abus des drogues. Depuis 1966, tous les fabricants et 
distributeurs de drogues doivent presenter a Ia Direction generale de Ia protection 
de Ia sauté des renseignements sur tous les produits quils mettent sur le marché 
canadien. A partir de cela et dautres renseignements, des decisions sont prises Fe-
lativement au genre de contrOle qui sera exercC. De plus, lorsqu'une nouvelle dro-
gun dont on ne connait pas les qualites doit étre mise sur le marché, In fabricant est 
tenu, de par Ia loi, de fournir des renseignements sur les effets secondaires défavo- 
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La plupart des provinces ont conclu avec le gouverneinent federal un accord suivant lequel 
les malades recommandés par un medecin peuvent étre envoyés a l'un des 12 centres prothé-
tiques fedéraux. 

A l'I-lOpital de rêéducation du Manitoba, les malades apprennent a se servir de leurs nou-
veaux membres. 
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rabies, sur le procédé de fabrication a utiliser, sur les résultats des tests cliniques 
que la drogue a subis et sur les normes posologiques. Cette information est étudiée 
attentivement pour assurer l'innocuité de Ia drogue et verifier qu'elIe soit efficace 
dans le sens indiqué. Même apres que Ia drogue est mise sur le marche, la Direc-
tion genérale de Ia protection de Ia sante peut en interdire Ia vente s'il est prouvé, 
grace au programme des effets nocifs des drogues, que Ia drogue est dangereuse et 
nCfaste pour Ia sante. 

Ii existe encore une autre mesure de sécurité, fournie par i'entremise de la Loi 
sur les spécialités pharmaceutiques ou medicaments brevetés, qui régit la fabrica-
tion, l'autorisation. J'etiquetage, Ia publicité et Ia vente de remedes maison qui 
sont souvent vendus dans des magas ins de detail qui ne sont pas des pharmacies. 
Une autre fonction importante de Ia Direction génerale de la protection de Ia sante 
est de combattre le trafic des stupéfiants ou Ia possession, l'exportation, l'importa-
tion ou Ia culture de stupefiants par des personnes autres que celles qui sont auto-
risées a le faire en vertu de Ia Loi sur les stupéfiants. Ce contrOle s'exerce au 
moyen d'une collaboration avec Ia Gendarmerie royale du Canada et d'autres orga-
nismes charges de l'application des lois. 

Par suite de Ia presentation du rapport provisoire de Ia Commission d'enquête 
sur l'utilisation des drogues a des fins non médicales (Commission LeDain), le mi-
nistère a entrepris divers programmes en vue de trouver des solutions au proble-
me. La Loi sur les aliments et drogues et la Loi sur les stupéfiants ont été modi-
fiees: elles prévoient désormais i'Ctabiissement de laboratoires régionaux d'analy-
ses des drogues dans tout le Canada. Le nouveau reglement permet a un médecin 
de faire analyser par des scientifiques les échantillons de drogues contrôlées ou de 
stupéfiants qu'il obtient de ses patients. 

Un nouveau programme de contrOle plus serré de Ia methadone et des ampheta-
mines a été présentC, en vertu duquel seuls les médecins autorisés par le ministre 
et associés a un service spécialisé peuvent prescrire de Ia methadone, tandis que 
les amphetamines seront réservées au traitement des troubles particuliers pour 
lesquels elles constituent l'unique reméde. 

Carconnet de six ans a qui i'on fait subir un traitement physiothérapique a I'aide d'un bailon 
en plastique géant au Centre de rééducation C. F. Strong a Vancouver (C-B.). 



Maladies chroniques et réadaptation. L'accroissement do Ia longevité resultant 
des mesures efficac es prises contre Ia mortalité infantile et les maladies contagieu-
ses, ainsi que les progrés realises dans le domaine de Ia medecine et des médica-
ments a attire l'attention des spécialistes et du grand public sur Ia lutte contre les 
maladies chroniques et prolongees. On travaille actuellement au depistage poly-
phase des affections chroniques comme le diabete et le glaucome; des organismes 
bénévoles collaborent avec les organismes publics. La plupart des grands hopitaux 
généraux ont mis sur pied des cliniques de consultation externe spécialisées en or-
thopCdie, en neurologie, ou dans le traitement de l'arthrite, du diabéte, de Ia fi-
brose kystique, des troubles cardiaques et du cancer. II existe dans Ia plupart des 
villes du Canada des salles de traitements prolongés dans les hOpitaux généraux, 
les hOpitaux pour maladies chroniques et les maisons de convalescence ou de 
soins spéciaux, des foyers pour vieillards et infirmes, et des centres de jour. 

Le succès des programmes de réadaptation pour les accidentés du travail en 
vertu du plan provincial d'indemnisation, les anciens combattants par l'entremise 
du ministére des Affaires des anciens combattants, et les enfants handicapes grace 
a diverses contributions, a suscité l'expansion des services de readaptation des in-
valides. Le ministère de La Sante nationale et du Bien-étre social, par son Pro-
gramme de subventions nationales a hygiene, a encourage l'aménagement de ser-
vices de réadaptation. Depuis janvier 1966, le ministère assume egalement Ia res-
ponsabilite des services prothetiques dans tout le Canada. II existe trois grands 
centres de recherche et do formation prothétiques et orthotiques, sans compter le 
centre prothetique de Toronto. 

Maladie mentale et arriération mentale. Les gouvernements et des groupes de 
citoyens mobilisent actuellement des ressources en vue dassurer des soins cons-
tants aux malades et arriérés mentaux. Dans les hOpitaux generaux et les Ctablisse-
merits psychiatriques communautaires, les services de psychotherapie pour les 
hospitalisés de courte durèe et les services de soins connexes dispenses le jour, les 
services d'urgence et ceux de consultation externe ont pris de l'expansion. L'Asso-
ciation canadienne pour Ia Sante mentale, par l'entremise de ses Centres de Ia 
Croix-Blanche, aide les personnes sortant des établissements psychiatriques a se 
readapter a La vie sociale et professionnelle. 

Programme de planification familiale. En septembre 1970, le ministère lancait 
un nouveau programme de recherche, déducation et dinformation du public en 
matiére de planification familiale, aux termes duquel it aide financierement les 
ministères provinciaux et les organismes prives s'occupant de recherche et de dii- 
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fusion de renseignements a ce sujet. Le but du programme, qui a reçu $685,000 
pour l'année financiére 1971-72, est de réduire le nombre des enfants non désirés, 
délaissés ou maltraités ainsi que les cas d'abandon et de desertion, en même temps 
que le coQt du bien-etre social. 
Bien-être social 

Au Canada, hon nombre de services sociaux et de sécurité du revenu sont assu-
rés par les gouvernements fédéral, provinciaux et locaux, et par des organismes 
bénevoles. Le ministère de Ia Sante nationale et du Bien-être social est le principal 
organe fOdéral en matière de bien-étre; les autres organismes féderaux jouant un 
rOle important dans ce domaine soft la Commission d'assurance-chOmage, le mi-
nistère des Affaires des anciens combattants et le ministère des Affaires indiennes 
et du Nord canadien. L'administration des services d'assistance et de bien-être a 
l'egard des personnes nécessiteuses rel eve en premier lieu des provinces, qui peu-
vent deleguer une partie de leurs responsabilités aux municipalités. A ces services 
publics s'ajoutent ceux des organismes bénévoles. 

Divers programmes sont destinOs a protéger les Canadiens: Régime de pensions 
du Canada, pensions de sécurité de Ia vieillesse, supplement de revenu garanti, al-
locations familiales et aux jeunes, programmes provinciaux d'aide aux nécessi-
teux, services de bien-étre de l'enfance, et services aux personnes agées, y compris 
les soins dispenses par les hospices. 

Le Livre blanc sur La sécurité de revenu des Canadiens, déposé a la Chambre des 
communes le 30 novembre 1970, proposait d'apporter certains changements aux 
pensions de sécuritéde Ia vieillesse et au supplement de revenu garanti, de rem-
placer les allocations familiales par un régime de sécurité du revenu familial, de 
modifier Ic Régime de pensions du Canada, et d'organiser des rencontres avec les 
provinces afin d'améliorer les programmes provinciaux d'assistance sociale finan-
cés grace au Régime d'assistance publique du Canada. Les propositions concer-
nant Ia sécurité do Ia vieillesse et le supplement de revenu garanti ont pris forme 
de loi en décembre 1970 et un pro jet de loi concernant le paiement de prestations 
a l'egard des enfants, qui remplacerait les programmes d'allocations familiales et 
aux jeunes, est passé en premiere lecture aux Communes en septembre 1971. 

Régime de pensions du Canada. En 1966, on a institué un programme d'assu-
rance sociale a participation. Avec sa contrepartie, le Régime des rentes du 
Québec, ii couvre Ia majeure partie de Ia main-d'cEuvre canadienne. L'ãge mini-
mum de participation est de 18 ans. Employés et employeurs contribuent pour un 
montant egal a 1.8% des revenus entre $600 et Ic maximum des gains ouvrant droit 
a pension ($5,500 par an en 1972). Le plafond des gains est ajusté jusqu'à concur-
rence de 2% en fonction de l'indice de pension établi aux fins du Régime. Les tra-
vailleurs autonomes contribuent pour 3.6% de leurs gains a condition que ceux-ci 
soient d'au moms $800 par an. Los pensions mensuelles de retraite des personnes 
âgées de 65 ans ou plus correspondent a 25% des gains mensuels moyens du coti-
sant ouvrant droit a pension, mais dIes sont payables a taux réduit jusqu'en 1976 
oü seront appliqués les taux normaux. Les prestations aux survivants payables de-
puis fevrier 1968 comprennent les pensions de veuves, de veufs invalides et d'or-
phelins, et un versement unique a titre do prestation de décés. Depuis 1970, les co-
tisants admissibles qui deviennent invalides peuvent toucher une pension et des 
prestations supplémentaires pour leurs enfants a charge. Les pensions sont égale-
ment ajustées chaque année en fonction de I'indice do pension. 

Sécurité de La vieillesse. Le gouvernement fédéral verse une pension mensuelle 
4 toutes los personnes agOes de 65 ans et plus qui remplissent les conditions de ré- 
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II faut soumettre une demande pour obtenir des prestations fédérales de sécurité sociale. 
Pour des programmes tels que le Regime de pensions du Canada, ii existe partout des bu-
reaux régionaux oU un personnel qualifie est a Ia disposition de ceux qul désirent conseils et 
renseignements. 

sidence, c'est-à-dire qui ont résidé au Canada durant les dix années précédant 
l'approbation de leur demande de pension. Toute interruption de residence au 
cours de cette période peut être compensée par des périodes de residence ante-
rieures, depuis l'age de 18 ans, équivalant a trois fois Ia durée des absences, mais ii 
faut avoir ete domicilie au Canada l'année qui précède inimédiatement Ia de-
mande de pension. De 1968 a 1970. Ia pension debase de $75 a été majorée de 2% 
par an en fonction de l'indice de pension. La loi adoptee en 1970 a fixé Ia pension 
mensuelle a $80 a partir de janvier 1971, et en vertu d'une modification apportée a 
Ia Loi sur Ia sécurité de Ia vieillesse en mai 1972 Ia pension de base sera augmen-
tee annuellement a compter de janvier 1972 suivant les fluctuations de l'indice des 
prix a Ia corisommation. Au 31 décembre 1971 le nombre de pensionnés était de 
1,756,548, et les versements pour I'année financiére 1970-71 se chiffraient a 1.600 
millions de dollars. 

Supplement de revenu garanti. Les perisionnés qui ne touchent guère ou pas du 
tout d'autre revenu peuvent recevoir un montant supplementaire aux termes du 
programme de supplement de revenu garanti inauguré en 1967. La loi de 1970 fixe 
le supplement maximal a $55 pour un pensionné seul ou pour uncouple dont l'un 
des conjoints reçoit une pension, et a $95 pour un couple dont les deux conjoints 
sont des pensionnés. Ces montants ont été portés a $67.12 et $119.24 respective-
ment 5 compter du jor  janvier 1972, ce qui donne un revenu total de $150 par mois 
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pour une personne seule et de $285 par mois pour un couple pensionné. Le sup-
plement est réduit de $1 pour chaque tranche de $2 de revenu en sus de Ia pension 
de sécurité de Ia vieillesse. Dans le cas des personnes ayant droit au supplement, 
celui-ci et Ia pension de sécurité de Ia vieillesse ont été inajorCs de 2% en 1972 en 
raison des hausses de l'indice de pension, et en vertu de Ia loi adoptee en mai 1972 
us seront augmentés chaque année en avril a partir de 1973 compte tenu des fluc-
tuations de l'indice des prix a la consommation. II faut soumettre chaque année 
une declaration du revenu de l'année civile precedente, d'apres laquelle soot eta-
blies les prestations de l'année financiére en cours. Le revenu est déterminé de Ia 
même façon qu'aux termes de la Loi de l'impOt sur le revenu: pour chaque reque-
rant mane ii correspond a la moitié du revenu total des con joints. En 1972 le sup-
plement maximal ajouté a la pension de sédurité de Ia vieillesse garantit un mon-
tant mensuel de $137.70 pour un pensionné seul ou un couple dont seulement 
lun des con joints est un pensionné, et de $260.10 pour un couple dont les deux 
con joints reçoivent une pension. 

Le 31 décembre 1971, 978,068 personnes recevaient un supplement. Les verse-
ments pour l'annee financière 1970-71 se sont élevés a 280 millions de dollars. 

Allocations familiales, assistance familiale et allocations aux jeunes. Les allo-
cations familiales sont versées par le gouvernement lCdCral it Ia more de chaque 
enfant de nioins de 16 ans ne au Canada ou y résidant depuis un an. Le montant 
mensuel est de $6 pour les enfants de moms de 10 ans et de $8 pour ceux de 10 a 
15 ans. Le 31 décembre 1971, 3,054,304 familles recevaient des allocations pour 
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6,795,299 enfants. Les palements pour lannee financieie. 1970-71 se sont chffrés 
a 558 millions. 

Les paiernents d'assistance familiale se font aux mémes taux que l'allocation fa-
miliale pour chaque enfant de mains de 16 ans n'ayant pas un an de residence et 
étant a Ia charge d'un immigrant qui projette de s'établir de façon permanente au 
Canada, ou dun Canadien qui revient demeurer au Canada. Cette aide est accor-
dee pendant un an jusqu'C ce que l'enfant ait droit a lallocation familiale. Le 31 
décembre 1971, 19.875 enfants dans 9.575 familIes en béneficiaient. Les paie-
ments durant l'annee financière 1970-71 se sont élevés a 2.7 millions. 

Les enfants qui resident au Québec peuvent recevoir des allocations supplémen-
taires aux termes du programme d'allocations familiales du Québec inaugurC en 
1967. Ces allocations sont pavahtes deux fois par an a legard des enfants quebe-
cois de naissance jusqu'a 16 ans: le taux annuel est de $30 pour un enfant, $65 
pour deux, $105 pour trois, $155 pour quatre. $215 pour cinq. $285 pour six. et  
$70 de plus pour chaque enfant après le sixiéme. En outre, une allocation supple-
mentaire de $10 par mois est payable au compte des enfants ages de 12 a 16 ans in-
ci us i yemen t. 

En vertu du programme fédéral d'aliocations aux jeunes, un montant de $10 par 
mois est payable a l'egard de tout enfant âgé de 16 ou 17 ans qui étudie ñ p1cm 
temps ou qul ne peut le faire en raison d'une incapacité mentale ou physique. Le 
Québec posséde son propre programme d'ailocations scolaires pour lequel it 
recoit une compensation du fédéral. II sagit dun programme analogue au pro-
gramme fédéral appliqué dans les autres provinces. Le 31 décembre 1971, 507.492 
jeunes, sans compter ceux du Quebec. bénéficiaient dune allocation. Pour i'année 
financière 1970-71, fe gouvernement fédéral a depense ace titre 58 millions. 
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Assistance sociale. Les nécessiteux et les personnes a leur charge peuvent béné-
ficier d'une aide financière de Ia part des ministéres provinciaux ou des services 
municipaux de bien-être. Los colts do laide et de certains services sont partagés 
avec le gouvernement fédéral en vertu du Régime d'assistance publique du Cana-
da. Les bénéficiaires comprennent los veuves et autres mères nécessiteuses ayant 
des enfants a charge, los personnes incapables de travailler a cause do leur age ou 
d'une incapacité mentale ou physique, les personnes sans emploi, et celles dont 
les prestations provenant d'autres sources sont insuffisantes. Des allocations sont 
accordées pour couvrir les besoins fondamentaux en nourriture, vétements, soins 
personnels et logement, et repondre parfois a des besoins particuliers en ameuble-
ments, fournitures scolaires ou services domestiques. II existe egalement des 
foyers pour personnes agees. 

Les programmes federaux-provinciaux spéciaux a l'intention des invalides et 
des aveugles, qui assuraient une allocation mensuelle de $75 aux personnes né-
cessiteuses ayant au moms 10 ans do residence, ont été abandonnes dans certaines 
provinces, et l'aide provient maintenant des programmes provinciaux d'assistance 
sociale qui ne comportent pas de conditions de residence. 

Bien-être de l'enfance. L'expression bien-être de l'enfance" se rapporte tout 
particulierement aux services statutaires devant assurer Ia protection et le soin des 
enfants négliges ou privés temporairement ou en permanence des soins de leurs 
parents. us comprennent la protection des enfants dans leur foyer, le placement 
dans des foyers nourriciers, les services d'adoption et les services aux parents non 
manes. Tous ces services relèvent des provinces et sont administrés par les minis-
tères provinciaux du bien-être ou par des organismes bénevoles, ordinairement 
des sociétés d'aide a l'enfance. Leur objectif est de raffermir les liens familiaux ou, 
s'il s'agit de foyers brisés, de voir a ce que les enfants reçoivent les soins nécessai-
res. Le nombre d'adoptions au Canada est présentement d'environ 19,000 par an. 

Services do bien-être. Les services de bien-ötre sont assures par des organismes 
provinciaux, municipaux et benévoles. us comprennent notamment des program-
mes pour les personnes âgées, des services de rCadaptation et de consultation. des 
services d'auxiliaire familiale et des garderies de jour, des services de développe-
ment communautaire, et des services a l'intention de groupes particuliers (jeunes, 
handicapés, et immigrants). 

Los services publics de garderie pour les enfants dont les mères travaillent ne se 
sont pas répandus uniformement au Canada: ils sont essentiellement concentrés 
dans les grandes regions urbaines. 

Services aux personnes âgees. Divers services communautaires relevant d'orga-
nismes publics et bénévoles sont offerts aux personnes agées: information, consul-
tation et orientation, visites amicales, répertoires de logements. et  services d'auxi-
liaire familiale. Des clubs et des centres offrent en outre des activités sociales et 
des loisins. Certains ont organisé une "cantine mobile'. Des logements a prix mo-
dique specialement conçus pour les personnes âgées ont Cté construits et finances 
grace a des prêts du gouvernement fédéral a faible taux d'intérêt et aux contribu-
tions des provinces, des municipalités et des organismes bénévoles. Los etablisse-
ments pour personnes agées incapables de se suffire a elles-mêmes. (foyers, mai-
sons do repos, etc.) fonctionnent sous les auspices d'organismes publics, bénévo-
lesou religieux. 
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Subventions natjonales an bien-être. Pour aider et fortifier les services de bien-
être dU Canada, Ic federal accorde des subventions aux services provinciaux et 
municipaux du bien-etre, aux organismes et organisations nationales et locales be-
nevoles, aux écoles de service social et aux établissements de recherche, pour 
l'exécution de demonstrations, de recherches, d'études de main-d'wuvre, d'action 
sociale et dautres pro jets jugés denvergure nationale. 

Des subventions de formation et des bourses sont accordées a des Canadiens 
pour leur permettre de faire des etudes et de recevoirune formation en service so-
cial. Les différentes facettes du programme et les services consultatifs qui y sont 
associCs en font un instrument souple pour l'expansion des services de bien-ëtre, 
et permettent de multiplier experiences et innovations. 

Sante et loisirs. Toutes les provinces et Ia plupart des grandes municipalites of-
frent des programmes de conditionnement physique et de loisirs par I'entremise 
des services communautaires et des systèmes scolaires, 

La Loi féderale de 1961 sur Ia sante et Ic sport amateur prévoit un programme 
d'aide fédérale sous forme de services et de subventions directs aux organisations 
nationales. Le ministére de Ia Sante nationale et du Bien-étre social en assume 
l'administration, avec le concours d'un Conseil consultatif national. Des subven-
tions sont accordees dans le but d'encourager le sport amateur et les loisirs et de 
permettre Ia participation canadienne aux competitions internationales. 

Bien-être et sécurité sociale au plan international. Le Canada joue un rOle im-
portant dans le dornaine du bien-être social international comme membre de Ia 
Commission des Nations Unies pour le développement social et du bureau de di-
rection de I'UNICEF. Les gouvernements a tous les paliers, les organismes non 
gouvernementaux et les particuliers participent au travail des organismes non 
gouvernementaux tels que le Conseil international du bien-être social et l'Union 
internationale des organismes familiaux. Des accords en matière de sécurité so-
ciale sont négociés avec d'autres pays en vue d'assurer aux Canadiens en poste a 
l'etranger leurs droits a Ia sécurité sociale. Le Canada fournit egalement a d'autres 
pays une aide technique concernant les aspects du developpement relatifs au 
bien-étre social. 

Ce jeune garcon de Calgary. qui s'exerce aux barres parallèles, eat au nombre de ceux qui ont 
recu un Brevet sportifdu ministére de la Sani natiunale et dii Bien-étre social. 

I 
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Affaires des anciens combaltants 
Prés d'un million d'anciens combattants recoivent de l'aide du ministére des 

Affaires des anciens combattants, que ce soit sous forme de soins médicaux pour 
les anciens combattants admissibles ou d'autres services tels que létablissement 
sur une terre, Ia construction domiciliaire, l'assistance sociale aux anciens corn-
battants et aux personnes a leur charge, et l'aide a l'education des orphelins de 
guerre. 

Quatre organismes indépendants font egalement rapport au ministre des Affai-
res des anciens combattants. La Commission canadienne des pensions est chargee 
dappliquer Ia Loi sur les pensions. Durant l'année financière 1971-72, ii a été 
verse plus de 232 millions de dollars en pensions d'invalidité et en prestations de 
décés a pres de 155,000 anciens combattants et personnes a leur charge. La Com-
mission des allocations aux anciens combattants applique Ia Loi sur les alloca-
tions aux anciens combattants. En 1971-72, elle a verse plus de 77 millions d'allo-
cations aux anciens combattants et aux personnes a leur charge. Le Conseil de ré-
vision des pensions et le Bureau des services juridiques des pensions sont deux 
autres organes indépendants créés en 1971. 

Le retablissement des anciens cornbattants de Ia Seconde Guerre mondiale est 
pratiquement achevé, mais les services de soins médicaux et d'assistance sociale 
se multiplient et il en sera fort probablernent ainsi pendant encore longtemps. Le 
ministére administre neuf hopitaux et trois foyers pour anciens combattants. En 
1971-72, pres de 32,000 anciens combattants y ont reçu des traitements ou des 
soins prolonges. 

l.es conseillers du ministêre des Affaires des ini iens embattants ont lexpérience voulue 
peer iiter los anciens combattants et leers opoti si.. 
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Les anciens combattants qui reçoivent une pension d'invalidité peuvent au be-
soin se faire traiter dans un hópital independant. au  Canada ou a l'etranger. 

La Loi sur les terres destinées aux an:iens combattants prévoit des préts et au-
tres formes d'aide financière a ceux qui veulent s'adonner, a temps plein ou a 
temps partiel, a l'agriculture ou a la peche commerciale ou qui désirent se cons-
truire une maison. Depuis l'adoption de Ia Loi en 1942, plus de 122,000 anciens 
combattants, dont près de 3,000 en 197 1-72, ont reçu des préts et des subventions. 
De 1942 a Ia fin de Ia dernière année financière, le montant total des prets consen-
tis s'est élevé a près de 1.131 millions. dont 598 (53%) ont été remboursés. 

L'an dernier, deux groupes étrangers de marque ont été reçus par le ministère. 
En septembre. quelque 60 visiteurs français, membres de I'Union nationale des 
Evades de guerre, ont séjourné dix jours au Canada en compagnie de leur famille. 
lIs ont Cté accueillis par des niembres de La section canadienne de Ia Société des 
Evades de guerre de l'Aviation royale, et un banquet a été offert en leur honneur 
par le ministre des Affaires des anciens combattants. 

En octobre, huit membres du Comité des monuments de guerre des Pays- Bas ont 
passé six jours a Ottawa. Accueillis par le gouverneurgenéral. ils ont été les hOtes 
du ministére des Affaires des anciens combattants et de Ia Legion royale canadien-
ne. Ils ont notamment pris part a une cérémonie spéciale au cours de laquelle on a 
planté des tulipes au Monument national commémorant les morts de Ia guerre. 
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Ministère de 1'Agriculture du Canada 
Le ministère de I'Agriculture du Canada existe depuis presque aussi longtemps 

que le pays lui-meme. Lorsqu'il a été créé en mai 1868 par une Loi du Parlement, ii 
lui a fallu s'attaquer a une tache des plus urgentes: lutter contre les maladies du 
betail et empecher qu'elles entrent au Canada. A cette époque, toutefois, le minis-
tère n'avait pas autorité uniquement en matière d'agriculture. Pendant un certain 
temps ii s'est occupe aussi de l'immigration, de Ia sante publique et de Ia quaran-
tame, du recensemerit et de Ia statistique, des brevets d'invention, des droits d'au-
teur et des plans industriels et marques de fabrique. 

En 1886 naissait le système des fermes expérimentales destine a aider Jes culti-
vateurs a tirer le meilleur parti de leurs ressources. Aujourd'hui, les services du 
ministére s'adressent tant au cultivateur qu'au consommateur et ils Se situent a 

Bedux specimens de 
taureaux Holstein Ca-
nadiens dans Ia cour 
dexercice de Ia 
ferme experimentale 
entrale du ministère 

do lAgriculture du 
Canada âOttawa. 



AGRICULTURE 	 163 

tous les echelons de Ia production du traitement et de Ia commercialisation des 
récoltes et du bétail. 

\/oici quelques-unes de ses nombreuses fonctions, assumées par Ia Direction de 
Ia production et des marches et par celle de l'hygiene vétérinaire: inspection et 
classement des produits agricoles; protection des cultures et des bestiaux contre 
les maladies et les insectes; promotion de Ia qualité des graines de semence et du 
bétail de race: application des lois régissant Ia vente de fournitures agricotes telles 
que provendes, engrais et insecticides. Le ministére administre egalement le pro-
gramme de soutien des prix, le regime dassurance-récolte et d'autres programmes 
daide aux cultivateurs qui subissent des pertes inévitables dues aux intempéries, 
aux fluctuations du marché eta certains autres accidents. 
Autres organismes 

La Commission canadienne des grains, qui a succédé a la Commission des 
grains, a été instituée afin d'appliquer les reglements de Ia nouvelle Loi sur les 
grains du Canada entrée en vigueur le 1 avril 1971. La Loi prévoit une reclassifi-
cation des categories de We et une verification de la valeur protéique du blé pour 
permettre a Ia Commission canadienne du blé d'offrir a ses clients des garanties 
sur Ia teneur en protéines. La Commission délivre egalement les permis aux éléva-
teurs a grains. 

Deux organismes fedéraux, Ia Commission canadienne do lait et l'Office cana-
dien des provendes, fonctionnent independamment mais font rapport au ministre 
delAgriculture. Le premier soutient les prixsur lemarché des produits laitiers et 
verse directement aux producteurs des paiements d'appoint pour accroitre leurs 
recettes de vente. Le second assure La disponibi]ité et Ia stabilité des prix des 
grains servant a nourrir le bétail afin de repondre aux besoins des éleveurs. 

La Société du credit agricole, organisme de La Couronne responsable devant le 
Parlement par le canal du ministre de lAgriculture, consent des prets aux agricul-
teurs ou aux groupes d'agriculteurs constitués en syndicats. 

Progrès récents 
La Loi sur les Offices de commercial isat ion des produits de ferme, adoptée au 

debut de 1972, et Ia creation ultérieure d'un Conseil national de commercialisa-
tion des produits agricoles formé de six membres, marque one étape importante 
dans lévolution de l'agriculture. La loi fedérale permet de coordonner les opéra-
tions des offices de commercialisation des producteurs, créés en vertu des lois 
provinciales sur La commercialisation, au sein d'un vaste systéme national. Tou-
tes les provinces ont adopté de telles lois permettant a leurs groupes de produc-
teurs d'instituer leurs propres offices provinciaux de commercialisation. 

Un office national de commercialisation pour one seule denrée ne sera établi 
que si la majorité des producteurs canadiens de cette denrée, les uufs par exem-
pIe, souscrivent a Ce pro jet. Les lois sur Ia commercialisation s'appliquent a tous 
les produ its agricoles qui, au niveau du commerce interprovincial et de l'exporta-
tion, ne tombent pas sous le coup de Ia Loi sur Ia Commission canadienne du blé 
ni de Ia Loi sur Ia Commission canadienne du lait. Le Conseil de commercialisa-
tion surveiltera Ia mise sur pied et le fonctionnement des offices nationaux de 
commercial isation. 

En 1971, on a annoncé les details dun programme de 150 millions de dollars 
d'aide a l'expansion des petites fermes. Concu d'abord dans le but d'aider les cul-
tivateurs qui ont besoin d'une plus grande superficie pour rentabiliser leur entre-
prise, ce programme profitera egalement a ceux qui décident de prendre leur re-
traite ou dabandonner l'agriculture. 
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Travail et main-d'oeuvre 
Legislation ouvrière 

Le Parlement du Canada et les corps lCgislatils provinciaux ont le pouvoir de IC-
gifCrer en matiCre de travail. Le Parlement peut adopter des lois régissant les em-
ployeurs et les travailleurs de certaines branches dactivité, en particulier des ser-
vices interprovinciaux de transports et de communications. La plupart des lois vi-
sant C proteger les travailleurs soot provinciales. Au Yukon et aux Territoires du 
Nord-Ouest, leurs Conseils respectifs adoptent des ordonnances sur le travail. 

Normes du travail. Les normes minimales concernant l'age d'emploi, le salaire, 
les heures de travail et le temps supplCmentaire, les congés annuels et les jours 
fériCs pour les travailleurs relevant du fCdéral figurent au Code canadien du travail 
(Normes). Dautres normes y ont Cté insérées en 1971 qui touchent le congC de ma-
ternité, l'egalitO des salaires, l'avis do cessation d'emptoi et l'indemnité de depart. 
Des normes analogues dans Ia plupart de ces domaines sont Cgalement Ctablies par 
des lois provinciales. 

Dans chaque province, une loi sur La scolarité obligatoire interdit d'embaucher 
des enfants d'age scolaire pendant les heures do classe. En general, II faut avoir au 
moms 18 ans pour travailler darts une mine et 15 ou 16 ans pour travailler ailleurs. 
Un salaire minimum a éte fixC pour La plupart des travailleurs par chaque autorité, 
comnie I 'mndique le tableau ci-après. Les lois concernant le versement et Ia tollecte 
des salaires ont fait l'objet dune attention particuljCre ces dernières années. 

Taux de salaire minimum général des travailleurs adultes expérimentés au 1 er 

juillet 1972 

Autorité 	 Taux horaire 

Gouvernement fédérat Travailleurs de 17 ans et plus: $1.75 
Terre-Neuve 	.............. ................ Travailleurs de plus do 18 ans: $1.40 
tle-du-PrLnce-Edouard Hommes do plus de 18 ans: $1.25: 

femmes do 18 ans et plus: $1.10 
Nouvelle-Ecosse Travailleurs de 18 ans et plus: $1.55 

($1.65 a compter du 1er  juillet 1973) 
Nouveau-Brunswick Travailleurs de 18 onset plus: $1.40 

($1.50 it compter du l°  janvier 1973) 
Quebec 	.................................... Travailleurs de 18 ans et plus: $1.50 
Ontario 	.................................... $1.65 
Manitoba 	................................. Travailleurs de 18 onset plus: $1.65 
Saskatchewan $1.75 
Alberta 	.................................... Travailleurs do 18 onset plus: $1.55 
Colombie-Britannique $1.50 
Yukon 	............................. ....... Travailleurs de 17 onset plus: $1.75 
Territoires clu Nord-Ouest Travailleurs de 17 ans et plus: $1.50 

Huit autoritCs: le gouvernement fédCral, l'Ontario. le Manitoba, Ia Saskat:he-
wan, l'Alberta, Ia Colombie-Britannique, les Territoires du Nord-Ouest et le 
Yukon, ont chacune une loi generale concernant Ia durée du travail; celle-ci fixe Ic 
nombre maximum d'heures au-dela duquel ii est interdit do travailler sauf en 
vertu d'un reglement special ou dun permis, ou le nombre d'heures au-delC du-
quel s'applique Ic taux de rCmunération des heures supplementaires. La durCe du 
travail darts les branches particulières est rCgie par d'autres lois adoptées par cha-
que administration. 
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.1 	 .1 Iii UI 	, 	lIEU iEIIIII .1 1111 III' soil  
Ire d'enseignenicnl des lechniques svndil;ulcs unique en son genre. qui Se trouve a \luiitre1, 
est dirige pare Congres do Travail du Canada et par l es tiniversitCs de Montréal et McGill. II 
a confere des diplOmes a 830 syndicalistes francophones et anglophones, dont 133 étaient 
originaires de pays en vole de developpement. 

Durée du travail 

Autorite Durée maximale du travail quotidien 
et hebdornada ire 

Gouvernement federal Movenne d'houres: 8,40 a prè.s quoi l'employe 
est remunéréau tarif et demi (1'/2) 

Nombre maximum d'heures: 48 
Ontario 	.................................... Nombre maximum d'heures: 8,48 
Manitoba 	................................. Moyenne d'heures: 8.44 apres quol lemploye 

eat rémunereau tarif et demi (1 1/2) 

Saskatchewan 	......... .................. Moyenne d'heures: 8.40 apres quoi l'employé 
eat rémunéréau tarif et demi 11'/2) 

Alberta 	..... ............ ............ 	... Nombre maximum d'heures: 8,44 
Colombie-Britannique Nombre maximum dheures: 8.44 

Tous les employés au Canada ant legalement droit a un congé annuel payé. La 
norme generale est de deux semaines rOmunérées aprés un an d'emploi. En Onta-
rio et en Saskatchewan Ia durOe augmente en fonction de I'état de service (une Se-
maine après (a premiere année et deux semaines par Ia suite en Ontario, et trois Se-
mainesaprès cinq ans en Saskatchewan). Celui dont l'emploi prend fin avant une 
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année complete de service reçoit le montant auquel ii a droit pour son congé an-
nuej. 

En vertu des lois du gouvernement fédéral, de Ia Cotombie-Britannique et de Ia 
Saskatchewan, les employés ont droit a huit jours fériés payés; l'Alberta et le Ma-
nitoba en prévoient sept, et Ia Nouvelle-Ecosse cinq. Les employes qui travaillent 
un jour férié reçoivent une prime en plus de leur salaire normal pour Ia journée. 
En Nouvelle-Ecosse et en Ontario ceux qui travaillent un des sept jours fériés 
sont payés suivant le taux de rémunération des heures supplémentaires. 

Tous les pouvoirs publics ont adopté des lois visant a assurer le juste emploi; 
elles interdisent Ia discrimination au niveau de l'emploi et de Ia participation syn-
dicale pour des motifs de race, de couleur, de religion ou d'origine nationale. Ces 
lois ont été etendues a Ia plu part des provinces pour constituer un code des droits 
de l'homme. Huit provinces (Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, 
Manitoba, Saskatchewan, Alberta et Colombie-Britannique) interdisent Ia d iscri-
mination en fonction du sexe. et  quatre (Terre-Neuve, Ontario, Alberta et Colom-
bie-Britannique), en raison de I'age. 

Des dispositions sur Ia parité des salaires sont en vigueur dans toutes les provin-
ces sauf au Québec et au Yukon. Le gouvernement fédéral et certaines provinces 
les ont renforcées en précisant les critères permettant d'établir s'il y a égalité du 
travail, ainsi que le mode de mise en application. 

Le Parlement et sept provinces (TerreNeuve, tIe-du-Prince-Edouard, Nouvelle-
Ecosse. Québec, Ontario, Manitoba et Saskatchewan) ont adopte des lois obligeant 
I'employeur a donner a l'employé un préavis de cessation d'emploi. Dans les en- 

Melly est speakerine et opératrie ala station esquimaucle de Ri n(i 	Ir Bay. 
rw 
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treprises fédérales, la norme est de deux semaines. En Ontario et en Nouvelle-
Ecosse Ia periode vane, selon l'état de service, entre une et huit semaines. Dans les 
autres provinces, Ia pratique usuelle est un préavis d'une semaine ou d'une durée 
egale a Ia période norrnale de paie. 

Au niveau federal, en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Er.osse, la loi exige que 
I 'employeur donne un préavis de licenciement collectif pour permettre aux autori-
tés gouvernementales d'Otablir des programmes de réaffectation des travailleurs. 
Le délai de préavis vane selon les effectifs en cause. En vertu du Code federal, une 
indemnité de depart est payable a l'employé dont l'emploi prend fin aprés cinq 
ans ou plus de service continu auprès d'un même employeur. 

Préavis de licenciement collecif 

Autorité Conditions pour préavis Délai de préavis A qui donner preavis 

Gouvernement 50 travailleurs 50-99 travailleurs: Ministre du Travail, 
féddral ou plus congédiés 8 semaines ministère de Is 

en moms de 4 100.300: 12 semaines Main-d'oeuvre et do 
semaines Plus de 300: l'lmmigration, ci 

16 semaines syndical ou travailleur 
Nouvelle- 10 travailleurs 10-99 travailleurs: Ministre du Travail 

Ecosse ou plus congedies 8 semaines et chaque 
an moinsde4 100-299:12 semaines travailleur 
semaines 300 ou plus: 

16 semaines 
Québec 10 travailleurs 10-99 travailleurs: Ministre du Travail 

ou plus congediés 2 mois et do Ia 
en mains do 100-299:3 mois Main-d'oeuvre 
2 mois 300 ci plus: 4 mois 

Ontario 50 travailleurs 50-1 99 travailleurs: Ministre du 
ou plus congédlés 8 somaines Travail et chaque 
en moinsde4 200-499:12 semaines travailleur 
semaines 500 ou plus 

I Ii semainec 

Une employee a droit a un congé de maternité d'au moms 17 semaines (11 avant 
et 6 après l'accouchement) au gouvernement fédéral et en Nouvelle-Ecosse et d'au 
moms 12 semaines (6 avant et 6 après l'accouchement) au Nouveau-Brunswick, en 
Ontario et en Colombie-Britannique. La loi de I'Ontanio s'applique aux em-
ployeurs comptant 25 employes ou plus. Pour pouvoir obtenir un congé de mater-
nité en vertu des lois du gouvernement fédéral, de l'Ontario et de Ia Nouvelle-
Ecosse, l'employée doit étre au service de son employeur depuis au moms un an. 
Elle ne peut être congédiee pour des motifs relies a son congé de maternité pen-
dant une periode déterminee ou durant sa grossesse, et l'Ontario, Ia Nouvelle-
Ecosse et legouvernement fédéral garantissent qu'à son retour elle sera reintégree 
dans ses fonctions sans perte d'avantages. 

Les lois sur Ia sécurité du travail Ctablissent des normes minimales de sécurité 
et d'hygiene aux lieux de travail. Ces lois sont constamment révisées en fonction 
de nouvelles conditions. Les lois sur l'indemnisation des travailleurs prévoient 
des indemnites d'invalidite attribuable aux accidents du travail ou aux maladies 
professionnelles. Dans toutes les provinces, des mesures legislatives prévoient 
l'apprentissage sous surveillance du gouvernement et l'accréditation des hommes 
de métier specialises. 
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la rdtIIlIerle (ulI a l'uint I uppsr \.-Lh les equipes duperateuis tru,ii!Ieut 3 ou 4 jours 
par semaine a raison de 12 heures par jour, suite a leur propre demande. 

Negociation collective 
Toutes les autorités publiques ont des lois régissant la négociation collective. 

Ces lois reconnaissent aux travailleurs le droit de se syndiquer et exigent que l'em-
ployeur et le syndicat accrédité négocient pour conclure une convention collec-
tive touchant les salaires et autres conditions d'ernploi. Sauf au Quebec, une com-
mission des relations du travail representative est chargee de l'accréditation d'un 
syndicat comrne agent riégociateur exciusif pour un groupe de travailleurs. Au 
Quebec, les fonctions d'accréditation sont assumées par des fonctionnaires spé-
ciaux du ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre, et il est possible d'en appe-
ler au tribunal du travail. Des clauses concernant les pratiques injustes imposent 
des restrictions aux employeurs et aux travailleurs et a leur syndicat, lorsqu'il y a 
ingérence relativement aux droits de l'un et de l'autre. 

Aux termes de toutes les lois, les parties a un différend peuvent faire appel aux 
services de conciliation du gouvernement; toute greve ou lock-out est interdit pen-
dant Ia période de conciliation. La convention collective lie les parties en cause. 
Tant qu'elle est en vigueur, Ia gréve est interdite et les litiges doivent étre regles 
par voie de griefs et, au besoin, l'arbitrage. 

Dans quelques provinces, Ia loi interdit a certaines categories de travailleurs as-
surant des services essentiels, par exemple les pompiers, les policiers cm les tra-
vailleurs des hôpitaux, de faire Ia gréve; ils doivent soumettre a l'arbitrage exécu-
toire tout différend non regle. Certaines autorités ont adopté des lois spéciales ou 
permanentes pour mettre fin aux gréves jugées prejudiciables a l'interêt public. En 
Colombie-Britannique, Ia Commission de mediation, constituée par une loi de 
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1968 pour agir en qualite dorganisme independant de mediation, peut, sur l'ordre 
du Cabinet, invoquer l'arbitrage obligatoire pour protéger l'intérét et le bien-ètre 
publics. 

Dans Ia plupart des provinces les fonctionnaires ont le droit de negocier collec-
tivement, et ce droll sétend de plus en plus a divers groupes professionnels. Dans 
c:ertaines provinces ii existe une loi adaptee aux caractOristiques speciales de I'm-
dustrie de Ia construction. Plusieurs de ces lois prCvoient I'accréditation dorgani-
sations d'empioyeurs comme agents negociateurs en vertu d'une procedure a peu 
prés semblable a celle regissant l'accréditation des syndicats. 

Assurance-chomage 
L'assurance-choinage fait partie do Ia vie économique el sociale du Canada de-

puis l'adoption do Ia Loi sur l'assurance-chOmage en 1940. Depuis lors Ia structure 
fondanientale de Ia Ioi n'a pas change, mais par suite de diverses modifications de 
nouvelles categories de travailleurs ont été incluses dans le régime et les taux des 
cotisations et des prestations ont etC haussés periodiquement suivant I'évolution 
des conditions 6c000miques. 

En 1968, lorsque le Parlement a approuvé une hausse des cotisations et des pres-
tations el elargi le champ d'application du régime, Ia Commission d'assurance-
chOmage a eté chargee d'exécuter une enquOte exhaustive sur le programme et de 
recommander les changements appropriés quant aux principes de base et a La 
structuredu régime. La Loisur l'assurance-chOmage de 1971, entrée en vigueur le 
27 juin do Ia mCme année. Ctait le I)roduit d'étucles Claborées; ses principaux ob-
jectifs sont: 1 0  do fournir une aide dans le cas dune perle do gains due au chOma-
ge y cornpris pour cause de maladie. et  2 0  de collaborer avec d'autres organismes 
engages dans Ia promotion sociale. 

En vertu de Ia Loi sur l'assurance-chOmage de 1971. toutes les personnes faisant 
partie de Ia population active et pour lesquelles il existe une relation employeur -
employe sont couvertes. Un seul cas ne peut pas Ctre retenu: celui des personnes 
gagnant moms de $30 par semaine ou moms de 20 fois le salaire horaire minimum 
provincial, suivant Ic montant Fe moms élevé. l.universalitC sapplique depuis le 
2 janvier 1972. A partir de I'age de 70 ans on n'est plus couvert, on ne pale plus de 
cotisaliuris et on n'a plus droit aux prestations. 

Employeurs et employés assument le coot des prestations initiales ainsi que les 
frais d'administration: le taux de I'employeur reprCsente 1.4 fois celui do lem-
ployé. La participation du gouvernement se limite au coOt des prestalions prolon-
gées et au coOt supplementaire des prestations initiales amenées par un taux de 
chomage national supérieur a 4%. ii n'existe pas de caisse et les cotisations des 
employeurs et des emploves sont ajustées chaque année. I.e service de l'Impót du 
ministére du Revenu national a commence a recueillir los cotisations au debut de 
1972. Les personnes qui ne payaient pas de cotisation auparavant soit en raison de 
leur profession soil parce que leur trailement depassait le plafond salarial paye-
ront un taux preferentiel pendant les trois premieres années. Pour les personnes 
qui avaient été exclues en raison de leur profession le taux preferentiel sapplique 
systematiquement. Dans le cas de celles qui étaient exclues en raison du plafond 
salarial, le taux préférentiel ne s'appliquera qu'aussi longtemps que l'employé tra-
vaillera pour l'employeur qu'il avait le 2 janvier 1972. II se peut que Ion intro-
duise en 1974 une cote qui reflétera le coOt supplCmentaire des prestations engen-
dré par les gros employeurs ayant un niveau de licenciement supérieur a La 
moyenne. 
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Selon le nouveau programme, Ia duree des prestations n'est pas déterminée uni-
quement par Ia durée de l'emploi. Un prestataire peut obtenir un maximum de 51 
semaines suivant ses antécédents professionnels et les conditions économiques 
existantes pourvu qu'il alt payé au moms huit semaines de cotisations au cours 
des 52 dernières semaines et qu'il soit disponible, capable de travailler et a Ia re-
cherche dun emploi. Les personnes ayant 20 semaines ou plus de gains assures 
(prestataires de Ia premiere catégorie) ont droit a un plus grand éventail de presta-
tions qui comprend un versement anticipé de trois semaines de prestations ordi-
naires pour licenciements dus a un manque de travail, le versement de prestations 
lorsque La perte des gains a étO causée par Ia maladie ou par Ia grossesse. et  trois Se-
maines de prestations de retraite pour les travailleurs ages. Le prestataire ne peut 
pas recevoir de prestations avant une periode de deux semaines commençant avec 
Ia semaine de chomage pour laquelle les prestations seraient par ailleurs payables. 

Les prestataires de Ia premiere categorie dont les gains ont été interrompus pour 
cause de maladje, de blessure ou de mise en quarantaine (a l'exclusion des travail-
leurs indemnisCs par La Commission des accidents du travail) peuvent retirer 
jusqu'a 15 prestations hebdomadaires dassurance-chomage. Si une personne 
tombe malade pendant qu'elle recoit des prestations de chOmage, elle a droit aux 
prestations de maladie mais La duree totale des prestations durant Ia periode mi-
tiale ne peut depasser 15 semaines. 

Les prestations de grossesse sont payables pendant les huit semaines qui précè-
dent l'accouchement, Ia semaine de l'accouchement et les six semaines qui sui-
vent, aux prestataires de La premiere catégorie. Celles-ci doivent egalement avoir 
travaillé au moms 10 des 20 semaines precédant Ia 30° semaine avant Ia date 
prévue de l'accouchement. 

Les prestations de retraite sont payables pour trois semaines; elles sont versées 
en un montant global aux prestataires de Ia premiere catégorie ages de 65 a 70 ans 
qui ont indique qu'ils avaient quitté leur emploi en faisant une demande an 
Régime de pensions du Canada on au Régime des rentes du Quebec, ainsi qu'aux 
personnes de plus de 70 ans. En ce qui concerne celles-ci, La demande doit se faire 
dans les 32 semaines qui précédent leur 70° anniversaire de naissance car on ne 
compte plus les semaines d'emploi aprés cette date. Les prestations sont payées 
sans délai de carence et sans tenir compte des gains ou de Ia disponibilité. 

Le taux des prestations sera dans tous les cas égal aux deux tiers de Ia moyenne 
des gains assures durant Ia periode de référence, le maximum étant de $100 par se-
maine et le minimum de $20 par semaine. Pour les prestataires dont Ia moyenne 
des gains adniissibles est de $50 par semaine ou nioins et qui ont des personnes a 
charge, le taux des prestations est de 75%. Durant les dernieres phases des presta-
tions, tous les prestataires ayant des personnes a charge reçoivent un montant égal 
a 75% des gains admissibles, jusqu'a concurrence de $100. 

Le revenu provenant d'un emploi qui dépasse 25% du taux des prestations est 
dOduit de Ia valeur des prestations payables. Dans les cas de maladie et de grosses-
se, les indernnisations pour perte de salaire ne sont pas deduites des prestations 
de chomage durarit le délai de carence, niais après. Tout revenu lie au travail est 
déduit a La fois durant et après le délai de carerne. 

Programmes de main-d'oeuvre 
Le ministère de Ia Main-d'oeuvre et de limmigration applique une politique de 

main-d'muvre visant a aider les Canadiens a s'adapter a l'évolution économique et 
technologique, et offre des services d'orientation et de placement dans tout le 
pays. 
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Appuyés par d'importantes lois du Parlement, les quelque 4,000 conseillers en 
main-d'ceuvre, affectes a plus de 390 Centres de Main-d'uvre du Canada, travail-
lent a Ia réalisation des objectifs du ministère. En vertu du programme de forma-
tion de la main-d'cuvre du Canada, un travailleur peut, sur Ia recommandation 
d 'un conseiller en main-d'uvre, su ivre un cours de perfectionnement ou de recy-
clage. Sont admissibles aux cours et aux allocations de formation les personnes 
qui ont quitté l'école depuis 12 mois aprés avoir atteint l'age de scolarité obliga-
toire fixO par la province. Le programme de mobilite de Ia maio-d'cuvre du Ca-
nada vient en aide aux clients des CMC en chOmage ou sur Ic point de l'être, ou a 
ceux qui sont sous-emplovés et qui n'ont guère de chance de trouver de l'emploi 
dans la region oU ils habitent. Cette aide prend Ia forme de suhventions permettant 
aux travailleurs de partir a Ia recherche d'un emploi convenable ailleurs, de démé-
nager ou de faire un stage de formation loin de leur domicile. En vertu d'ententes 
de partage des coOts avec les gouvernements provinc;iaux. les CMC offrent des ser-
vices de réadaptation aux travailleurs handicapes ou désavantagés. Le programme 
de réadaptation professionnelle prévoit des services de formation, des soins médi-
caux, des tests d'aptitudes, des services d'orientation et des allocations de forma-
tion. Le programme des services consultatifs de main-d'arnvre du Canada aide pa-
trons et salaries a faire face aux problemes issus de l'évolution économique et 
technologique. Des programmes spéciaux d'emploi s'adressent aux étudiants, aux 
travailleurs ages et saisonniers et aux militaires qui prennent leur retraite. 

La coordination des Centres de Main-d'u.uvre du Canada est assurée par cinq 
bureaux régionaux a Halifax, Montréal, Toronto, Winnipeg et Vancouver. Tous les 
programmes et services de main-d'cauvre sont administres par ces bureaux locaux, 
qui sont relies par telex pour faciliter La transmission de toutes les données relati-
ves au marché du travail dun ocean a l'autre. 
A Ottawa. grace a no proet du Programme d'initiatives locales, les personnes agees peuvent 
iititrt'ndre Un nietir IIrli'.dIl,It (' projrt 	;i1rnent pour hut (Liuter les groupt's runhinu - 
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Immigration 
L'immigration a grandement contribué au développement des ressources hu-

maines et a Ia croissance demographique du Canada. Depuis Ia Confédération, 
plus de 10 millions d'immigrants sont venus s'établir au Canada, L'immigration 
est nécessairement liée a Ia politique de l'emploi; elle fournit boo nombre des ou-
vriers qualifies, techniciens et specialistes dont l'économie a besoin. Le mouve-
ment d'immigration a vane d'annee en année par suite de l'évolution de Ia de-
mande de main-d'muvre au Canada et de Ia con joncture dans les principaux pays 
dorigine. 

Depuis Ia Seconde Guerre mondiale, le Canada a accueilli plus de 3.5 millions 
d'immigrants, originaires en grande partie de Grande-Bretagne, d'ltalie, d'Alle-
magne, des Etats-Unis et des Pays-Bas. Les années de pointe de l'immigration de-
puis Ia guerre ont été 1957 (282,164 personnes) ot 1967 (222,876). 

En 1971, 121,900 immigrants ont été admis; le groupe venu des Etats-tinis 
constituait 20%, soit Ia plus grande proportion du total. D'autres groupes impor-
tents sont venus de Ia Grande-Bretagne (13.3%), des Antilles (8.8%), du Portugal 
(7.5%), de l'Italie (4.7%), de l'lnde (4.3%), de Hong-kong (4.1%) et de la Gréce 
(3.9%). 

En 1971, 61,282 travailleurs immigrés sont venus grossir Ia population active du 
Canada. Sur ce nombre, 32.1% faisaient partie des professions libérales ou adnii-
nistratives, 26.3% étaient classes dans Ia catégorie industnie manufacturière, me-
canique et métiers du batiment, et 16.1% étaient employes de bureau. Les 2,160 
ouvriers agricoles établis au Canada en 1971 représentaient 3.5% du total. 

L'Ontario a continue d'attirer le plus d'immigrants (64,357): au deuxième rang 
venait le Québec (19,222), suivi de près perle Colombie-Britannique (18917). 

Le Canada demeure un pays do predilection pour les jeunes. De fait, en 1971, 
25,720 immigrants, soit le groupe le plus nombreux, étaient ägés de 20 a 24 ans. 
Bon nombre d'immigrants spécialisés continuent a combler Ia pénunie de travail-
leurs qualifies dont souffrent certaines regions et assurent ainsi les services néces-
saires a Ia population canadienne. Seulement en 1970, le Canada a accueilli 1,113 
medecins et chirurgiens, 72 dentistes et 905 techniciens médicaux et dentaires. 

Un prêt d'indemnité de passage a CtO crAé en 1951 pour aider ceux qui autre-
ment ne pourraient venir au Canada faute de ressources. En 1970, ce régime de 
prèts a été universalise. Depuis son inauguration, environ 56 millions de dollars 
ont étè prétés a quelque 310,000 immigrants; 89.3% ont été remboursés. 

Le 1er  octobre 1967 entrait en vigueur un nouveau reglement de l'immigration, 
00 étaient CnoncOs en detail les principes de selection des immigrants. Un système 
d'évaluation permet aux agents d'immigration d'appliquer des normes uniformes 
a l'egard des aspirants immigrants de tous les pays. Le reglement confirme que les 
citoyens canadiens ou les residents permanents du Canada ont le droit de faire 
venirau pays les personnes a leur charge: le privilege de demander l'admission de 
parents plus eloignes est ètendu a toutes les parties du monde, C mesure que de 
nouvelles categories do parents deviennent admissibles. 

En rattachant les normes de selection aux conditions existantes au Canada, le 
nouveau reglement vise a assurer un mouvement d'immigration adapté aux exi-
gences de l'économie et aux besoins en main-d'wuvre du pays. II établit une nette 
distinction entre les personnes a charge et Ies parents qui se destinent au marché 
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En 1972 Ic Canatia d a. ii 	 . ............I 	II 	41.1 it. I )& I 	Ill mill. 	 tI 

anglais, travaillera dans un hopital de Iccriccitcc ()nt.) et donnera également des conferences 
et fera de Is recherche a l'tiniversité de Toroiito. 

du travail. II y a trois categories d'immigrants: les 'personnes a charge parrainees", 
test ,  parents designes (non a charge) et les candidats indCpendants", qui ne sont 
ni parrainés ni desigries. 

Les personnes a charge parrainées sont admises au Canada a Ia condition d'être 
en bonne sante et de bonnes moeurs. Les candidats indépendants doivent satis-
faire a certaines normes d'évaluation fondees sur le niveau d'instruction et de for-
mation, l'emploi garanti, les qualitOs personnelles, Ia competence professionnelle, 
l'age, Ia connaissance du français ou de I'anglais. Ia presence de parents au Cana-
da, et les possibilites d'emploi dans Ic lieu de destination. Les candidats designCs 
comprennent les fils et les flues d'au moms 21 ans, les fils et les flUes manes de 
moms de 21 ans, les frères et surs, les parents ou grands-parents de moms de 60 
ans, les neveux. nieces, oncles, tantes et petits-enfants, mais non les cousins. 

Le Canada a un bureau, ou tout au moms un agent d'immigration dans 31 pays: 
Allemagne. Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Danemark. Egypte. Espagne, 
Etats-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne. Grèce, Hong-kong, Hongnie, Inde, 
Irlande, Israel, Italie, jamaique. Japon. Liban. Norvege, Pakistan, Pays-Bas,  Philip-
pines, Portugal, Suede, Suisse. TrinitC et Yougoslavie. Les agents d'immigration 
du Canada en poste dans ces pays visitent periodiquement les pays voisins ou le 
Service de l'imrnigration canadienne nest pas représenté afin d'y étudier les de-
mandes des aspirants immigrants. 
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Les kiosques des foires commerciales it letranger, dont celui de Hanovre en Allemagne, sont 
conçus par le ministére de l'Industrie et du Commerce. 

Industrie et commerce 
Le ministère de l'lndustrie et du Commerce cherche a promouvoir Ia croissance 

de l'économie canadienne par le developpement des industries manufacturières et 
de transformation, et par lexpansion du commerce et du tourisme. II comprend 
cinq grandes divisions: Politique commerciale et industrielle, Expansion de I'm-
dustrie et du commerce, Direction generale de I'economique, Direction generale 
du tourisme et Administration. 

Le service de Ia Politique commerciate et industrielle recommande des politi-
ques et des programmes pour améliorer Ia croissance et l'efficacité de l'industrie 
canadienne, ouvrir les marches étrangers aux produits canadiens et maintenir les 
relations commerciales entre le Canada et les autres pays. 

Le service de l'Expansion de l'industrie et du commerce coordonne, tant au 
pays qu'à l'etranger, I'activité du ministère relative au progrés de l'industrie et du 
commerce. II élabore et applique des programmes d'encouragement et travaille en 
étroite collaboration avec les autres organismes fédéraux, les ministères du Com-
merce des provinces, et le secteur privé des affaires et du commerce. Les sous-di-
visions suivantes font partie du service: Fonctionnement, Services extérieurs 
(celui des delegués commerciaux compris), Bureau du programme des céreales, et 
Directions generates des sciences et de Ia technologie, du design et des services de 
promotion. La division du Fonctionnement couvre neuf secteurs d'activité: Indus-
tries aérospatiales, maritimes et ferroviaires; Agriculture, pecheries et produits ali-
mentaires; Habillement et textiles: Produits chimiques; Electricité et electronique; 
Machinerie; Matériaux; Transport motorisé et Produits du bois. 

La Direction generate de l'economique évalue continuellement les changements 
economiques actuels et previsibles a I'étranger qui affectent le commerce cana-
dien. Elle prévoit Ies modifications a la structure des industries et les marches, 
analyse les investissements de capitaux au Canada et a l'etranger, et effectue des 
recherches sur Ia productivité industrielle. 

La Direction generate du tourisme, qui groupe l'Office de tourisme du gouver-
nement canadien et Ia Direction de l'industrie touristique, encourage les étrangers 
a voyager au Canada et les Canadiens 6 visiter leur pays. 
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Expansion économique regionale 
Le rninistère de lExpansion économique régionale a été créé en avril 1969 pour 

Ctablir, avec le concours des provinces, un programme dynamique et bien coor-
donne visant a réduire tes disparites régionales au Canada. 

Les programmes mis en ceuvre par le ministère sont des entreprises a long terme, 
car les disparites régionales ne sont pas un phenomene recent et, vu leur nature, 
elles ne peuvent We éliminées du jour au lendemain. Les activités du ministére se 
decomposent en trois grandes categories étroitement liées: subventions a l'indus-
trie. aide a l'élaboration de l'infrastructure et relevement social et développement 
rural. 

Le programme des subventions a l'industrie a pour objet de créer des emplois 
productifs permanents en incitant les industries viables a s'établir dans les regions 
a croissance relativement lente. La Loi de juin 1969 sur les subventions au déve-
loppement regional (modifiAe en dCcembre 1970) prevoit Un régime de subven-
lions et de garanties de prCts pour les entreprises privées qui veulent s'implanter, 
s'agranclir ou se moderniser dans certaines regions désignées de chaque province. 

Laide a l'élahoration do linfrastructure, accordée aux termes du programme 
des zones spéciales, permet do créer los assises nécessaires au soutien du develop-
penient industriel dans certains centres propices. Pour attirer de nouvelles indus-
tries créatrices d'ernplois, ces centres doivent être en mesure d'offrir les installa-
tions et les services appropriés, ainsi quo l'equipement social (Jogements, écoles, 
systèmes de distribution d'eau et transports) répondant aux besoins d'une popula-
lion croissante. Le ministére a conclu dans le cadre de ce programme des ententes 
avec sept des dix provinces. 

Les efforts du ministére en vue de favoriser le relévement social et laménage-
ment rural revêtent plusieurs formes. Aux termes de Ia Lol sur laménagement 
rural et le développement agricole, Ia Loi sur to Fonds do développement econo-
mique rural, Ia Loi sur Jo rétablissement agricole des Prairies. le Programme de 
reinstallation do Terre-Neuve et d'autres ententes federales-provinciales, Jes pro-
grammes sont destinés a combattre les problèmes sociaux et humains dus a Ia len-
teurde Ia croissance économique sur plusieurs décennies. Le but est d'augmenter 
les possibilités d'emploi do Ia population rurale et d'accroItre son revenu grace a 
une utilisation plus rationnolle des ressources rurales. Les planificateurs du mi-
nistère et des provinces cherchent ensemble de nouvelles solutions aux problemes 
chroniques des d ispari tés économiques regional es. 

Rot dii fain a Terrp-Neu va. 
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Protection de l'environnement 
Un nouveau ministére fCdéral, Environnement Canada, a été créé en juin 1971 

pour diriger Ia lutte antipollution et assurer l'utilisation et le développement judi-
cieux des ressources naturelles renouvelables du Canada. 11 est chargé de lancer de 
vastes programmes gouvernementaux et de coordonner les initiatives concernant 
Ia protection de l'environnement. II dispense également a d'autres ministéres, par 
l'intermediaire de ses spécialistes, des conseils au niveau de l'élaboration de pro-
grammes et de Ia presentation de reglements en vertu de lois fedérales appliquées 
par d'autres rninistères. 

Certains éléments de l'administration fédérale qui soccupaient déjà de l'envi-
ronnement et des ressources renouvelables ont été intégrés au nouveau ministère. 
qui a été divisé en sept services: Service de l'environnement atmospherique; Ser-
vice de protection de l'environnement; Service des péches; Service des terres et 
foréts et de Ia faune; Service de gestiori des eaux: Service de Ia politique. de Ia pla-
nification et de Ia recherche; et Service financier et administratif. 

Environnement Canada a six objectifs, dont le premier est de poursuivre les pro-
grammes et les services existants relatifs aux ressources. II a des fonctions de pro-
tection et de recherche dans des domaines précis: peches, eaux, forCts, oiseaux mi-
grateurs, faune, etat de I'atmosphère, et previsions meteorologiques. Ces fonctions 
et services sont d'une importance capitale pour Ia protection tant des ressources 
que de l'environnement en general. 

Le second objectif est d'enrayer et de combattre Ia pollution, en s'attaquant 
d'abord aux cas les plus graves de pollution de lair, de l'eau et du sol et en faisant 

uvre de prevent ion. 
En troisième lieu, le ministére évalue et contrOle les effets sur l'environnement 

de pro jets importants. 11 voit a ce que les coUts et les avantages de toutes les consé-
quences pour l'environnemenl soierit pris en consideration avant l'exécution de 
pro jets d'industrialisation ou de construction. Ceux-ci doivent comporter des dis-
positions visant a miflimiser les effets contrariants et a maximiser les conséquen-
ces benefiques pour l'environnement. 

Le quatrième objectif d'Environoernent Canada est de mettre sur pied des pro-
grammes a long terme et d'assurer direction et soutien au mouvement en faveur de 
l'environnement. Dans l'immédiat, ii faut poursuivre les etudes de fond afin de 
pouvoir intervenir là oü le probleme de Ia protection de l'environnement se pose 
de façon aigue. par exemple: l'atmosphere, les Grands lacs, les plateaux continen-
taux, les eaux côtiCres et autres étendues d'eau dont l'hornme fait un usage inten-
sif, et les regions arctiques et sub-arctiques dont Iecologie est fort vulnerable. 

Cinquiémement, le ministére encourage et appuie les initiatives internationales 
touchant l'environnement. Les problemes de l'environnement n'ont pas de fron-
tières et Ia solution reside souvent dans une collaboration internationale efficace. 
Comme le Canada ne peut permettre chez lui l'existence de foyers de pollution, il 
est de son intérét, dans cette ère de sociétés multinationales, de travailler a l'éta-
blissement de normes mondiales de lutte contre Ia pollution. Pour ce qui est de Ia 
recherche et de Ia collecte des données, Ia collaboration internationale est essen-
tielle, surtout en ce qui concerne l'air et les oceans, et le soutien des etudes sur les 
poissons et les oiseaux migrateurs, La collaboration internationale en vue de Ia 
mise au point d'une technologie de l'environnement deviendra de plus en plus 
importante. 

Le sixiême objectif concerne l'élaboration d'un programme d'information et 
d'éducation sur lenvironnement. Les citoyens ant besoin de données concretes 
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pour bien exercer leur jugement et orienter leur action, et cest a Environnement 
Canada quils s'adresseront d'abord pour obtenir des renseignements sur lenvi-
ronnement et sur les causes, les coüts et les moyens de lutter contre Ia pollution. 

Lois fédérales 
Ces dernières années le gouvernement fédéral a promulgue une grande quantite 

do lois nouvelles ou modifiées concernant Ia protection de t'environnernent. 
La Loi sur les pecheries a etC modifiCe pour renforcer et accroItre les moyens 

dmrtpCcher Ia pollution des eaux poissonneuses. Des amendes allant jusqu'á 
$5000 par jour peuvent frapper un contrevenant a La Loi, et des dispositions per-
mettent de s'assurer que les nouvelles usines seront munies d'un système antipol-
lution approprié avant leur mise en service. Les pollueurs peuvent aussi avoir a 
payer pour l'assainissement des lieux pollués. 

La Loi sur les ressources en eau du Canada prévoit des consultations et des ac-
cords federaux-provinciaux pour Ia planification génCrale relative aux bassins hy-
drographiques et Ia designation de zones de gestion qualitative des eaux. Elle pr6- 
voit aussi Ia creation d'organisrnes mixtes charges de contrOler Ia qualitA de l'eau 
et l'Ctablissement de commissions ou autres organes charges dexCcuter des pro-
grammes polyvalents de gestion integrale des ressources en eau. Figurent égale-
mont des dispositions visant le contrOle des substances nutritives, par exemple 
des phosphates dans les detergents. 

Au Centre canadien delude sur los eaux intérieures A Burlington (Ont.), plus dun muller de 
pers0000s Mudieront Ia depullutiun des Grands lacs. PrCs clu centre se treuvent twid uliver- 
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La Loi sur Ia lutte contre Ia pollution atinospherique autorise I& gouvernemeni 
fédéral a fixer des objectifs nationaux pour La qualite de l'air et des normes natio-
nales de degagement de substances polluantes là ou ii y a danger grave pour La 
sante ou lorsqu'il sagit d'accords internationaux sur Ia lutte contre Ia pollution de 
l'air. Des lignes de conduite nationales au sujet des degagements sont en vole 
d'Olaboration et aideront les autorités provinciales et locales a formuler des règle-
ments uniformes dans tout le Canada. Aux termes de Ia Lol, le gouvernement 
fédéral est aussi autorisé a réglementer La composition des combustibles pouvant 
étre produits ou importés au Canada. II peut conclure des accords avec une pro-
vince en vue de combattre Ia pollution a l'interieur de celle-ci ou dans des zones 
interprovinciales. Les sanctions prévues peuvent atteindre $200,000 pour avoir 
contrevenu a une norme nationale de degagement et $5,000 par jour pour avoir 
produit ou importé des combustibles prohibes ou fait entorse a d'autres prescrip-
tions de Ia Loi. 

La Loi sur Ia prevention de La pollution des eaux arctiques vise a protéger l'uni-
que et délicat équilibre ecologique de l'Arctique canadien. Elle renferme de stricts 
réglements antipollution pour les '<zones de contrOle de La sécurité de Ia naviga-
tion" s'étendant jusqu 'a 100 mules dans les eaux arctiques au nord du 60° parallele. 

La Loi sur les eaux intérleures du Nord prévoit la deLivrance de permis pour 
l'utilisation des eaux au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. et  des plans 
d'eau designes dans ces regions. 

Les modifications a Ia Loi sur Ia production et La conservation du pétrole et du 
gaz etendent l'autorité fédérale en matiére de lutte contre La pollution au plateau 
continental submerge et au fond mann. 

La Loi sur La marine marchande du Canada comprend des dispositions contre 
Ia pollution de l'atmosphere par les navires, et contre Ia pollution des eaux prove-
nant des déchets qu'ils deversent. 
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Programmes fédéraux 
Le Service de protection de l'environnement est une nouvelle division dEnvi-

ronnement Canada qui prend des mesures destinées a prévenir ou a résoudre les 
problemes écologiques relevant du ministére. Ses fonctions comprennent Ia sur-
veillance, Ia lutte contre Ia pollution de lair et de l'eau, l'évacuation des dechets 
solides, le contrOle et l'élimination des polluants. le contrOle des activités affec-
tant lécologie, Ia lutte contre les bruits, Ia responsabilité du centre d'intervention 
d'urgence en cas de pollution, et l'administration du programme de nettoyage des 
installations féderales. 

Dans l'accomplissement de ces tâches, le Service collabore le plus etroitement 
possible avec les administrations provinciales et l'industrie, Ii assure La liaison 
entre le public et Environnement Canada pour ce qui est des problémes relatifs a 
I'amélioration et a Ia protection du milieu naturel. 11 a notamment redige, de con-
cert avec les provinces et l'industrie. une série de réglements sur les effluents in-
dustriels figurant dans Ia Loi fédérale sur les pécheries et applicables dans tout le 
Canada. Certains règlements concernant lindustrie des pates et papiers et celle 
du chlore et de I'alcali limitent les déversements de polluants dans les eaux pois-
sonneuses, tandis que dautres actuellenlent mis au point intéressent les indus-
tries pétrochimique, minière et alimentaire. 

L'Alberta Ecology Corps a pour objet de fournir de I'emploi a 1,300 Jeunes adultes qui sin-
téressent an contrOle de Iprosion, in reboisement eta 'mielinrition des enurs dean 
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de papier journal et de vieux 
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carton-pltre, du carton feu-
tre pour toitures, des bar 
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Par ailleurs, le ministère applique les dispositions limitant Ia quantitC de matiè-
res nutritives dans los detergents et remplit les engagements du Canada aux termes 
de l'accord bilateral canado-américain sur Ia qualite de l'eau dans les zones de 
croissance des crustacés. II participe egalement a d'autres programmes destinés a 
rCduire Ia pollution (Ic l'eau. 

Quant a Ia lutte contre Ia pollution atmospherique, des objectifs ont été propo-
sés C l'échelle nationale pour combattre les cinq plus importants polluants: le bio-
xyde de soufre, la matiére en particules, l'oxyde de curbone, les oxydants photo-
chimiques, et les hydrocarbures. 

Le Service de protection de l'environnement vérifie si les échappements do 
gaz des véhicules automobiles neufs sont conformes aux reglements de Ia Loi sur 
Ia sécuritC des véhicules automobiles, et il participe au perfectionnement de ces 
nor mes. 

Parmi les programmes en cours qui n'intéressent pas exclusivernent Ia qualite 
de Pair et de l'eau il faut mentionner: l'évaluation et l'élimination des problemes 
de pollution relatifs aux activités et aux installations fedérales, I'iriauguration 
d'un système do stockage et d'extraction des données sur le traitement des déchets 
solides, et l'évacuation avec toutes les precautions nécessaires des pesticides et 
surplus d'autres substances dangereuses que possede le gouvernement. On teste 
également I'equipemeot technique dans le cadre du programme d'amortissement 
accéléré des investissements dans Ia lutte contre Ia pollution, on se prepare a 
l'Oventualite d'une urgence, et on élabore des marches a suivre pour l'analyse des 
produits chimiques pouvant détériorer l'environnement. 
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Consommation et corporations 
Lobjectifessentiel du ministere de Ia Consommation et des Corporations est de 

protCger les droits fondamentaux du consommateur: 
Premièrement, le droit a Ia sCcurité— à Ia protection contre les blessures et les 

risques economiques—c'est-a-dire que les ailments, vCtements, vChicules ou arti-
cles d'usage domestique qui sont vendus ne soient pas Ia cause directe d'accidents 
ou ne maladies. 

Deuxiémement, le droit a des renseignements précis et complets sur les biens de 
consommation, leur coüt, leur composition, leur entretien et, surtout, la facon 
dont us se comparent a des articles concurrentiels semblables quant a la nature, 
Ia qualité ella quantité. 

Troisièmement, le droit a des transactions honnétes et loyales de Ia part du fa-
bricant, du détaillant. du courtier, dans La publicité, les descriptions oraies, l'em-
ballage. l'etiquetage. Bref, autant que possible, absence de fraude et de supercherie 
dans i'ensemble clu système écononiique. 

Quatriemement, le droit de choisir - droit fondamental de notre structure soda-
le—entre des produits de iibre concurrence au sein dun système véritablement 
concurrentiel. 

Le ministère se compose de trois éléments. En premier lieu, le Bureau de La Con-
sommation Clabore des normes, specifications et reglements relatifs aux produits 
de consommation, fait des recherches sur le bien-étre économique et La sécurité 
des consommateurs. assure a lCchelle nationale un service des plaintes et de i'm-
formation destine au consommateur, et administre des bureaux régionaux et to-
caux dans 27 villes du Canada. En second lieu, le Bureau du directeur des enquC-
tes et recherches favorise le maintien de La concurrence libre et ouverte dans le but 
de maximiser Ia production. Ia distribution et l'emploi. En dernier lieu, le Bureau 

Chercheur du Bureau de La consommation vórifiant La combustibilité dun jouet bourré. 



Inspecteur du Bureau de I a consoniuiatiun vcrihiit descomptcursu 

des Corporations exerce un pouvoir de reglementation concernant les brevets, la 
formation de capitaux et les corporations, les valeurs mobiliéres, l'insolvabilité et 
Ia faillite; en somme, ii protege I'investisseur et le créancier contre les malversa-
tions et réglemente I'appareil commercial. 

Un projet de Ioi sur Ia concurrence a été depose a la Chambre des communes en 
juin 1971. Les dirigeants d'entreprise dans tous les secteurs de l'économie ont été 
invites a se prononcer sur la question pour permettre de rediger un texte de Ioi as-
surant l'efficacité et Ia productivité au sein de Ia concurrence. 

En 1971, le ministère a ajouté des réglements importants ala Loi de 1969 sur les 
produits dangereux, prescrivant I'etiquetage obligatoire de Ia quasi-totalite des pro-
duits chimiques d'usage domestique vendus au Canada, éliminant des jouets bon 
nombre d'éiéments dangereux et interdisant la vente de tissus inflammables. Des 
normes de securité ont été etablies sur Ia teneur en plomb des céramiques email-
lees servant de contenant pour les aliments. 

En 1971 également le Parlement a adopte la version modifiée de la Loi sur les 
Iettres de change, qui donne aux acheteurs a temperament le moyen, jusqu'à un 
certain point, de s'assurer que le detaillant respectera, après Ia vente du contrat de 
paiement, les garanties de qualite et du produit: Ia Loi sur l'ernballage et l'étique-
tage des produits de consommation qui régit l'information devant figurer sur les 
emballages et étiquettes; et la Loi sur I'etiquetage des textiles, destinée a donner 
aux consommateurs canadiens des renseignements complets sur Ia teneur en fi-
bres de presque tous les vêtements, tissus et produits textiles d'usage domestique 
vendus au Canada. 

En vertu de Ia Loi sur les corporations canadiennes, de nouveaux reglements 
sont entrés en vigueur relativement aux questions suivantes: transactions internes, 
sollicitation de mandats, enquêtes, divulgation financière et offres visant le con-
trOle. La promulgation de Ia Loi sur Ies associations cooperatives du Canada per-
met désormais leur constitution en sociétés a charte fedérale. 

Parmi les textes de Ioi en revision, La Loi sur Ia faillite sera bientôt remplacee 
par un projet de loi sur Ia faillite et d'autres dispositions legislatives fedérales con-
cernant I'insolvabilite. 



Relations extérieures 
Ministère des Affaires extérieures 

Créé en 1909 et dirigé par un ministre portant le titre de Secrétaire d'Etat aux Af-
faires extérjeures, le ministére des Affaires extérieures poursuit trois oblectifs 
principaux: 10 renseigner et conseiller le gouvernement sur les questions de politi-
que étrangère; 2°  aider les autres gouvernements et nations a mieux comprendre le 
Canada et les Canadiens; et 30  fournir des services aux Canadieris voyageant hors 
du Canada et aux citoyens des pays étrangers. 

En décembre 1971, le Canada avait des missions diplomatiques, consulaires et 
(ou) commerciales dans 126 pays. (Lasterisque indique qu'iI s'agit dune mission 
non residente et le pays oü reside le représentant canadien accredité figure entre 
parentheSes.) 

* Afghanistan (Pakistan) 
Afrique du Sud 
Algerie 
Allemagne 

°Antilles. Etats associés (Trinité) 
Argentine 
Austra lie 
Autriche 
Bahamas (Jamaique) 

° Barbade (Trinite) 
Belgique 

°Birmanie (Malaisie) 
°Bolivie (Pérou) 
*Botswana  (Afriquedu Sudi 
Brésil 

* Bulgarie (Yougostavie) 
Burundi (Republiquedu Zaire) 
Cameroun 
Ceylan 
Chili 
Chine, Republique populaire de 
Chypre 
Colombie 

°Congo, Republique populaire du 
(Republique du Zaire) 

5 Corée (Japon) 
Costa Rica 
Côte-d'lvoire 
Cuba 

°Dahomey (Ghana) 
Danemark 
Egypte. Republique arabe d' 

• El Salvador (Costa Rica) 
°Equateur (Colombie( 
Espagne 
Etats-Unis dAmorique 
Ethiopia 

• Fidji (Australia) 
Finlande 
France 

5 Gaben (Cameroun) 
°Gambie (Senegal) 
Ghana 
Grande-Bretagne 
Gréce 
Guatemala  

Guinée (Senegal) 
Guyana 
Haiti 
Hauto-Volta (COte-d'Ivoire) 

*Honduras  (Costa Rica) 
°Honduras britannique (Jamai 

que) 
Hong-kong 

° Hongrie (Tchecoslovaquie) 
Inde 
Indonésie 
Iran 
lraq  (Iran) 
Irlande 

°lslande (Norvege) 
Israel 
Italie 
jamaique 
Japon 

°)ordanie (Liban) 
Kenya 
Kowei t (iran) 

°Lesotho (Afrique du Sud) 
Liban 

°Libéria (COte-d'lvoire) 
°Libye (Tunisia) 
Luxembourg  (Belgique) 
Malaisie 

°Mali (Senegal) 
°Malte (Italic) 
°Maroc (Espagne) 
°Maurice )Tanzanie) 
*Mauritan ie  (Senegan 
Mexique 

°Monaco (France) 
°Nepal (inde) 
Nicaragua  (Costa Rica) 

°Niger (Cote-d'Ivoire) 
Nigeria 
Norvege 
Nouvelle-Zélande 

°Ouganda (Kenya) 
Pakistan 

°Panama (Costa Rica) 
Paraguay  (Argentine) 
Pays- Baa  

Perou 
Philippines 
Pologne 
Portugal 

• Republ ique arabe syrienne 
(Li ban) 

• Républ ique centrafricaine (Ca-
meroun( 

• Répu b(ique  Dominicaine (Vene-
zuela) 

République Malgache )Ethiopie) 
• Republique de Somalie )Ethio-

pie) 
Rouman i e  (Yougoslavie) 
Rwanda  (Republique du Zaire) 

° Samoa occidentales )Nouvelle- 
Zélande) 

°Saint-Marin (Italie) 
Saint-Siege 
Senegal 

°Sierra Leone (Nigeria) 
Singapour 

• Soudan (Republique arabe 
d'Egypte) 

Su ède 
Suisse 
Swaziland )Afrique du Sud) 
Tanzanie. Republique unie de 

°Tchad (Cameroun) 
Tchecoslovaquie 
Thailande 
Togo (Ghana) 
Tonga  (Nouvelle-Zélande( 
Trinite at Tobago 
Tunisie 
Turqu ie 
Union des republiques socialis. 

tea sovietiques 
°Uruguay (Argentine) 
Venezuela 
Yougoslavie 
Zaire, Republique du 

• Zambie, Republique un)e de 
(Republique unie de Tanza-
rile) 
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Des organisations permanentes analogues existent dans les domaines de Ia coopé-
ration pour Ia defense (Commission permanente canado-amCricaine de defense), 
de Ia peche, des marches agricoles, do la balance des paiements et d'autres sec-
teurs. Législateurs canadiens et américains se rencontrent chaque année au sein 
du Groupe interparlementaire Canada-Etats-Unis pour étudier des questions d'in-
térét commun. 

L'existence d'un Comité ministériel du commerce et des affaires économiques 
témoigne de I'importance particuliêre des relations économiques du Canada avec 
les Etats-Unis. Les deux pays sont I'un pour l'autre le meilleur client. En 1971 les 
exportations canadiennes vers les Etats-Unis s'élevaient a 12,006 millions de dol-
lars, soit 68% du total, Les exportations des Etats-Unis vers le Canada se chif-
fraient a environ 10,949 millions, soit environ 24% du total des exportations amé-
ricaines. 11 y a egalement une grande interdependance dans le domaine financier, 
vu l'importance des investissements américains au Canada et vice-versa. 

L'ouverture de Ia frontière commune favorise un mouvement considerable de 
voyageurs entre les deux pays; en 1971, les Américains oat fait plus de 38 mil-
lions de voyages au Canada et les Canadiens plus do 34 millions do voyages aux 
Etats-Unis. 

Le Canada et le Commonwealth. Le Canada est depuis longtemps un membre 
actifdu Commonwealth dont Ia taille, Ia structureet les perspectives oat sensible-
meat évolué ces derniéres anriées. Le Commonwealth reprCsente actuellement 
une libre association de 30 Etats souverains qui couvrent environ le quart de Ia 
surface terrestre et comptent environ 720 millions de personnes de diverses races, 
couleurs, croyances et langues. II comprend des pays industrialises et des pays en 
vole de developpement de méme que des gouvernements engages et d'autres non 
engages a l'egard des groupes de puissance internationaux. 

Le Canada considére le Commonwealth comme une vaste association, unique 
en son genre, reliant des nations de six continents et de cinq oceans, capable de fa-
voriser Ia paix et le progrès a l'échelle internationale. Dans un monde de plus en 
plus partagé entre pays industrialisés et pays en voie do developpement, scindé 
sur le plan racial et marqué par une tendance a Ia regionalisation, le Common-
wealth contribue a fournir une perspective globale aux questions d'importance in-
ternationale, Grace aux valeurs et aux traditions communes forgees par l'histoire, 
les rapports entre dirigeants et représentants du Commonwealth sont empreints 
d'une cordialité qui donne un caractère unique au Commonwealth. En general, les 
pays membres oat des relations amicales et tolCrantes, marquees du désir de se 
consulter et de coopérer lorsqu'il y va des intérêts du progrès politique, économi-
que et social. 

Les pays en voie de developpement membres du Commonwealth continuent a 
recevoir du Canada des sommes considérables dans le cadre du Plan do Colombo 
(qui groupe maintenant des pays hors du Commonwealth), du Programme special 
d'aide aux pays africains du Commonwealth (SCAAP) et du Programme canadien 
d'aide aux Antilles du Commonwealth. La contribution du Canada au Plan de Co-
lombo depuis sa creation en 1951 jusqu'en mars 1972 s'eleve a environ 1,517 mil-
lions de dollars. Les créd its canadiens alloués au SCAAP de 1960 a mars 1971 dé-
passent los 216 millions, tandis que le montant affecte aux Antilles du Common-
wealth depuis 1966 est d'environ 135 millions. Depuis 1957 le Canada a fourni 
12.4 millions au Programme do bourses d'études et do perfectionnement du Com-
monwealth qui, en 1971-72, a permis a 288 etudiants, originaires pour la plupart 
de pays en voie de developpement, do venir étudier au Canada. En 1971, dans le 
cadre des programmes d'enseignement et de cooperation technique, le Canada a 
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Les films produits par lOffice national du film sont disribues a letranger dans le but de 
mieux faire connaitre le Canada. La cinernathéque du Haut Commissariat du Canada a New 
Delhi, en Inde, a son service de prets. 

envoyé 1770 de ses enseignants et experts dans les pays en voie de developpe-
ment de lAsie du Sud-Est, de l'Afrique et des Antilles; 657 ont été affectés aux 
pays du Commonwealth. 

Relations avec les Antilles du Commonwealth. Les relations étroites du Canada 
avec les Antilles du Commonwealth découlent d'un resserrement progressif des 
liens qui se sont noués entre eux au cours de l'histoire. Leurs relations commercia-
les, qui remontent a plusieurs siècles, se sont encore intensifiées grace aux intéréts 
commerciaux et aux investissements considérables du Canada dans les Antilles. 
Leur participation au Commonwealth les a aussi aidées a mieux se comprendre 
puisqu'ils ont hérité des mémes traditions, institutions et valeurs. Tous ces fac-
teurs ont contribué a accroitre les communications, particuliérement ces dernieres 
années grace au vaste echange de touristes. d'étudiants, d'hommes d'affaires et 
d'immigrants entre les Antilles et le Canada. 

Le vaste réseau des investissements publics et privés du Canada continue a 
s'étendre dans les Antilles, ou l'on estime que les capitaux canadiens actuelle-
ment investis se situent entre 450 et 550 millions. En 1971, les exportations cana-
diennes se sont établies a 116.7 millions contre 134 millions en 1970, et les impor-
tations a 100 millions contre 77.9 millions en 1970. Ces cinq dernières années, 
plus de 100 millions ont été alloués aux Antilles du Commonwealth dans le cadre 
du programme canadien d'aide au developpemenL A Iheure actuelle, plus de 
3.000 Canadiens resident en permanence dans Ia region et plus de 125,000 visitent 
lesileschaqueannee. En 1971, prés de 14,000 Antillais ont immigréau Canada. 
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Le Canada et l'Europe. Le Canada montre un intérét grandissant pour Ia plupart 
des regions du globe, mais sos relations avec l'Europe conservent une importance 
particulière. Profondement ancrées dans les origines du Canada, elles tiennent a 
I'heritage cultural qu'il partage avec Ia Grande-Bretagne et Ia France et reflétent les 
liens avec d'autres pays europeens d'oü est issue Ia population canadienne. Ces 
relations contribuent a enrichir Ia vie nationale du Canada et a diversifier ses liens 
avec le monde extOrieur. Elles ont été renforcées par Ia participation du Canada, 
en terre européenne, aux deux Guerres mondiales et par son apport soutenu a Ia 
sécuritA de l'Europe dans l'intérêt de Ia paix internationale. 

Les étroites relations bilatérales que le Canada entretient par tradition avec Ia 
Crande-Bretagne at Ia France sont particulierement importantes, étant donné que 
la récente decision de Ia Grande-Bretagne dentrerdans le Marché commun aura 
de vastes repercussions pour le Canada, et que de nombreux Canadiens s'intéres-
sent do plus en plus a l'heritage francais du pays. La Grande-Bretagne et plusieurs 
autres pays d'Europe occidentale comptent parmi les principaux partenaires corn-
rnerciaux du Canada et lui fournissent le plus grand nombre d'immigrants. Vu sa 
prospérite, son unite et son dynamisme croissants, qui seront sans doute stimulés 
par I'elargissement du Marche commun, l'Europe occidentale occupera sürement 
une place de plus en plus grande dans les relations extérieures du Canada. 

Ces dernieres années, les relations du Canada avec l'Union soviétique et les au-
tres pays communistes de I'Europe de l'Est ont considérableinent progressé. Re-
cemment, grace a la détente generate sur le plan international, les echanges se sont 
multiplies dans divers domaines: technologie industrielle, culture et education. 
Le commerce, non seulernent du We mais dautres produits egalernent, sest accru. 

Lors de sa visite au Canada, le président de Ia Yougoslavie, M. Tito, a rccu un diplOme 
honoritiqu 	]€' II niv'rsit 1)iUinucie H IlaTifax (Ni-: 
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En 1971, le premier ministre s'est rendu en Union sovietique, et le Canada a ac-
cueilli M. Kossyguine de Russie, le président Tito de Yougoslavie et le ministre 
des Affaires étrangères de Roumanie. Le Canada estime que l'établissement de re-
lations et d'échanges mutueliement avantageux avec l'Union soviétique et i'Eu-
rope de i'Est constitue un pas important vers une meilteure comprehension Est-
Quest et Ia réalisation de l'objectifuitime d'un reglement en Europe. 

Le Canada et le Moyen-Orient. Le conflit israelo-arabe constitue une menace 
répetée a Ia paix mondiale depuis Ia fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Ca-
nada a participé durant toute cette periode aux efforts des Nations Unies en vue de 
retablir le calme et Ia stabilité dans Ia region. Le gouvernement canadien est en fa-
veur de i'application intégrale de Ia Resolution 242 du Conseil de sécurité adoptée 
le 22 novembre 1967, car ii Ia considére comme le meilleur moyen de réaliser une 
paix juste et durable au Moyen-Orient. 

LeCanada a largement contribué a divers organismes de secours charges d'aider 
les victimes du conflit. II s'est notamment engage a verser 1.55 million de dollars 
en 1972 a l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les refugies de 
Palestine, qu'il soutient depuis sa creation. II a fait parvenir de I'argent, des au-
ments et d'autres fournitures nécessaires pour adoucir le sort des réfugies. Dans 
les situations d'urgence, ii a aussi fourni de l'aide par l'intermédiaire de Ia Croix-
Rouge. 

Des militaires canadiens poursuivent leur service au sein de l'Organisation des 
Nations Unies pour Ia surveillance de Ia trève (ONUST), qui maintient des obser-
vateurs le long des lignes du cessez-le-feu dans Ia region. Jusqu'a leur retrait en 
mai 1967, des agents canadiens ont servi au Gaza et au Sinai dans Ia Force dur-
gence des Nations Unies. 

Le Canada et I'Afrique. Le Canada entretient des relations diplomatiques avec 
presque tous les pays indépendants d'Afrique. Vu les liens traditionnels qui exis-
tent au sein du Commonwealth, le Canada a été étroitement associé au developpe-
ment socio-economique de la piupart des pays anglophones. Récemment, ii a 
grandement affermi ses liens avec l'Afrique francophone, grace surtout a i'expan-
sion rapide des programmes bilatéraux d'aide technique et économique. 

Le Canada a accueiili le président du Niger M. 1-lamani Diori lors d'une visite of -
ficielie en juin 1971, et en septembre ii a reçu une delegation de ministres des Af-
faires etrangères, de fonctionnaires et de representants de I'Organisation de 
i'Unité africaine, dirigee par le président Mokhtar Quid Daddah de Ia Mauritanie. 

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, ihonorable Jean-Luc Pepin. s'est 
rendu en Algérie en novembre 1971, et au Maroc le mois suivant. L'honorable Jean 
Chrétien. ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, a fait une visite of-
ficielle au Cameroun en janvier 1972 a titre de représentant du Canada a l'inaugu-
ration du Centre de rééducation pour les handicapés de Yaoundé' fondé par le 
cardinal Paul-Emile Léger de Montréal. LAlgérie, le Gabon et le Niger ont ouvert 
des missions diplomatiques résidentes au Canada. Le Canada a ouvert une ambas-
sade a Alger et etabli des relations avec le Liberia en y faisant accréditer son am-
bassadeur en COte-d'Ivoire. 

La valeur totale de l'aide bilaterale directe accordée par le Canada aux pays afri-
cams durant I'année financiere 1971-72 dépasse 86 millions, montant qui s'ajoute 
a l'aide genereuse fournie a I'Afrique par l'intermédiaire d'organismes multilaté-
raux et d'organisations non gouvernementales. 
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Le Canada et La francophonie. Le gouvernement du Canada, dans son souci de 
rnettre en valeur Ia realité riationale, favorise Ia multiplication et le resserrement 
des liens avec los pays qui ont aussi hérité de Ia langue et de Ia culture françaises. 
Le Canada appartenant a cette vaste communauté culturelle répartie sur quatre 
continents, il est naturel qu'il veuille s'associer aux Etats francophones. Puisque 
grace a cette participation le bilinguisme canadien prend une envergure interna-
tionale, le gouvernement en a fait un élément fondamental et permanent de sa po-
litique. 

Le Canada continue a elargir les importants rapports bilatéraux qu'il a déjà eta-
blis avec Ia plupart des pays francophones: accords de cooperation culturelle et 
scientifique avec Ia France et Ia Belgique, relations diplornatiques avec les nou-
veaux Etats francophones indépendants d'Afrique et ouverture progressive d'am-
bassades dans ces pays depuis 1960, visites de parlementaires, echanges d'étu-
diants, de fonctionnaires et de professeurs, expositions d'art et programmes inten-
sifs de cooperation avec les pays francophones en vole de developpement. 

La prise de conscience de Ia communauté francophone s'est egalement manifes-
tee par l'éclosion d'organisations internationales gouvernementales et privées 
ayant en commun Ia langue française. A cet égard, le Canada a participé active-
ment a Ia creation en 1970 de l'Agence de cooperation culturelle et technique des 
pays entiérement ou partiellement francophones. Celle-ci groupe aujourd'hui 22 
Etats independants: Belgique, Burundi, Cameroun, Canada, COte-d'lvoire, Da-
homey, France, Gabon, Haiti, Haute-Volta, Luxembourg, Madagascar, Mali, Mauri-
ce, Monaco, Niger, Rwanda, Senegal, Tchad, Togo, Tunisie et Republique du Viet-
nam. Le Canada contribue pour 33.5% (plus de $1,000,000 en 1972) au budget de 
I'Agence et ii participe a tous ses programmes et activités: echanges de jeunes, fes-
tivals internationaux du film, colloques et séminaires sur Ia diffusion des livres, 
tourisme, promotion de l'artisanat et diverses initiatives dans le domaine de Ia re-
cherche pedagogique et scientifique. Le Canada a également participe a Ia creation 
par l'Agence de l'école internationale a Bordeaux, constituée d'un centre de for-
mation des cadres et d'un centre d'études sur le Tiers-Monde. En 1972, les etu-
diants en gestion ont fait des stages pratiques au Canada pour completer leurs con-
naissances theoriques. Toutes ces initiatives font de lAgence un point de rencon-
tre oü les Etats membres apprennent a mieux se connaitre, a dialoguer et a collabo-
rer entre eux. 

Le Canada a accueilli a I'automne de 1971 Ia deuxième Conference générale de 
I'Agence qui a eu lieu a Ottawa, puis a Québec. Au cours de cette conference, le 
Québec a été admis a titre de gouvernement participant aux institutions, activités 
et programmes de l'Agence. Ce geste consacre I'intérêt particulier qu'a toujours 
porte le Québec a Ia cooperation francophone et lui confére en mème temps une 
place plus importante au sein de 1'Agence, ce qui lui permettra de mieux servir La 
communauté et de renforcer par là la politique de Canada dans ce domaine. 

Le Canada participe egalement a La Conference des ministres de l'Education et a 
cello des ministres de Ia Jeunesse et des Sports des pays francophones d'Afrique et 
de Madagascar. Ces dernieres années, le Québec a assure Ia présidence des delega-
tions canadiennes a ces conferences. Les gouvernements du Nouveau-Brunswick, 
de I'Ontario et du Manitoba manifestent aussi un intérét grandissant pour Ia fran-
cophonie en participant davantage aux programmes de I'Agence et aux conféren-
ces des pays francophones. 
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Laide canadienne s'adresse egalement aux associations internationales privees 
de groupes francophones, dont les plus importantes comprennent lAssociation 
iriternationale des parlementaires de langue française (AIPLF) l'Association des 
universites partiellement ou entièrement de langue française (AtJPELF), l'lnstitut 
de droit d'éxpression française (IDEF), le Conseil international de Ia langue fran-
çaise (CILF), etc. 

Le gouvernement canadien entend participer activement a tous les efforts en 
vue d'etablir un cadre propice a une collaboration elargie entre les Etats franco-
phones a tous les niveaux, tant gouvernementaux que privés. 11 met ainsi en lu-
miére sa vocation bilingue et multiculturelle, encourage l'épanouissement de Ia 
culture française sur son territoire et contribue a Ia diffusion et au rayonnement de 
cette culture a I'etranger. L'intérét croissant que le Canada porte a Ia francophonie, 
sous diverses formes, reflète une priorité dans son activité internationale, et Ia po-
litique dynamique du gouvernement dans ce domaine temoigne de l'importance 
qu'il attache a Ia culture française comme élément essentiel de l'identité canadien-
ne. tine telle politique est dans lintérét du Canada entier et de tous les Canadiens. 

En octobre 1971, le Canada a accueilli Ia Deuxième Conference genArale de l'Agonce do 
cooperation culturelle et technique a laquelle participaient plus de 200 délegues de 25 pays 
entireunl 	-' 
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Le Canada et l'Amerique latine. Le Canada entretient des relations diplomati-
ques officielles avec toutes les republiques de l'Amérique latine, oü ii compte 11 
missions diplomatiques résidentes, dont 7 sont accrCditCes dans plus dun pays. 
Ses relations politiques, économiques et culturelles avec ces pays, de méme 
qu'avec les principales institutions interaméricaines, soot orientées de façon a re-
flAter l'aptitude particulière du Canada a collaborerau progrès de l'hémisphére. 

Sur une plus grande échelle, l'Organisation des Etats américains a officielle-
ment accordé au Canada, le 2 fOvrier 1972, le statut d'observateur permanent; ii a 
donc été établi a Washington une nouvelle mission d'observateur permanent, din-
gee par un ambassadeur. De plus. le Canada a été admis au sein de l'Organisation 
panaménicaine de Ia sante en septembre 1971 et de l'Institut interaméricain des 
sciences agricoles en avril 1972. Il a l'intention de presenter une demande d'adhé-
sion a l'lnstitut interaméricain des affaires indiennes et a d'autres organismes de 
l'OEA en temps opportun. Le Canada est déjà membre actif de cinq organisations 
interaménicaines: l'Institut panaméricain de geographie et d'histoire, l'Institut in-
teraméricain de statistique, le Centre interaméricain des administrateurs du fisc, 
le Centre d'études monétaires latino-américaines et 1'Union postale des Amen-
ques et de l'Espagne. 

Le Canada a egalement renforcé ses liens économiques avec l'Amérique latine. 
En matière d'aide au developpement et d'assistance technique, le gouvernement 
canadien a signé en 1964 un accord avec Ia Banque InteramOricaine de Developpe-
ment en vertu duquel il s'engageait a préter a taux réduit 10 millions de dollars 
pour financer des projets de developpement en Aménique latine. Des contribu-
tions analogues ont été faites dans les années qui ont suivi et jusqu'a present le 
montant total s'élève a 74 millions. Ces fonds ont été administrés par Ia Banque au 
nom du gouvernement canadien. Cependant, conformément a Ia nouvelle orienta-
tion de La politique du gouvernement, le Canada envisageait de demander a deve-
fir membre a part entière de Ia Banque en 1972, afin d'accroltre sensiblement ses 
moyens d'aiderau developpement de l'Amérique latine. 

Au cours des années 60, le gouvernement a inauguré, par l'intermediaire de 
l'Agence canadienne de developpement international, un programme de soutien 
des organisations non gouvernementales ceuvrant en Aménique latine et dans 
d'autres pays en voie de développement. Des organisations bénévoles telles que le 
Service universitaire canadien outre-mer, le Service administratif canadien outre-
mer, Oxfam et les communautés religieuses missionnaires, ont ainsi reçu une aide 
considerable pour Ia réalisation de leurs pro jets en Amérique latinie. En 1971, de 
nouveaux éléments de Ia politique canadienne d'aide a l'etranger ont amené le 
gouvernement a mettre sur pied, pour la region, un programme bilateral d'assis-
tance technique comportant une subvention annuelle d'environ 10 millions de 
dollars pour le financement de projets dans les domaines de I'agriculture, de 
l'éducation, de Ia sante et du progrés social. Cette aide s'est concentrée au depart 
dans quatre zones: Brésil. Pérou, Colombie et pays du Marché commun centramé-
ricain, mais d'autres pays peuvent egalement en béneficier au titre de projets 
précis. 

Suivant Ia revision de Ia politique étrangère du gouvernement, publiee en juin 
1970, les echanges commerciaux avec 1'Am6rique latine lui permettent de resser-
rer ses liens avec les pays de cette region. Cest ainsi que le Canada a continue de 
faciliter les echanges avec l'Amenique latine en accordant, par l'entremise de Ia 
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Société pour l'expansion des exportations (anciennement Ia Société d'assurance 
des (:redits a I'exportation) des prêts et des assurances pour soutenir Ia vente de 
biens et de services canadiens aux acheteurs Iatiflo-afl)éricaiflS. En 1972, le mon-
tant total de ces préts avait atteint environ 300 millions de dollars et les engage-
ments au titre des assurances pour les exportations vers lAmerique latine consen-
ties par Ia SAGE et Ia SEE, environ I milliard. On a également encourage les mis-
sions commerciales d'hommes d'affaires et de représentants du gouvernement Ca-
nadien, et noué des relations speciales avec I'Association canadienrie pour l'Amé-
rique latine qui groupe 70 grandes entreprises et industries du Canada. 

Les diverses modifications apportées aux relations du Canada avec lAmerique 
latine découlent de I'application positive de principes directeurs visant a l'expan-
sion systématique et au renforcement des liens du Canada avec cette importante 
region, tant multilatéralement que hilatéralement. Le succès de Ia reunion du 
Comité ministeriet mixte canado-mexicain qui a eu lieu a Ottawa en octobre 1971 
représentait urie importante réalisation bilatérale. 

Le Canada, l'Asie etle Pacifique. Bien qu'à maints egards leCanada entretienne 
depuis longtemps des rapports officiels et privès avec les pays de l'Asie et du Paci-
fique, l'ouverture d'une ambassade dans La Republique populaire de Chine en 
1971 prouve son intention d'accroitre Ia presence canadienne dans cette region. 

Le Canada est un membre fondateur du Plan de Colombo dont l'objectif est de 
promouvoir Ic dCveloppement dun certain nombre de pays en leur accordant des 
préts. des subventions et de laide technique, et ii participe aux travaux de La Com-
mission économique des Nations Unies pour l'Asie et l'Extrême-Orient (CEAEO), 
qui comprend le Comité du Mekong ella Banque Asiatique cle Développement. 

En sa qualite de membre de l'Association parlementaire du Commonwealth. de 
Ia Fondation du Commonwealth et d'autres organisalions analogues, Ic Canada 
conserve des liens précieux avec les pays du Commonwealth de l'Asie et du Paci 
fique. 

Outre ses programmes d'aide au développement et ses relations diplomatiques 
et commerciales avec Les pays de L'Asie et du Pacifique. Ic Canada est demeuré 
Lhori. Jean-Luc Pepin, ancien ministre de l'Industrie et du commerce, s'entretient on 
Chine avec le premier ministre Chou En-Lai, a I'occasion du voyage de Ia premiCre mission 

flfl 	111 ii j UI 	ITUI Iii! 
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membre depuis 1954 des Commissions internationales pour Ia surveillance et le 
contrôle (CISC) au Vietnam, au Laos et (jusqu'a l'ajournement de cette derniere le 
31 decembre 1969) au Canibodge. 

Contrôle des armes et désarmement. Le Canada s'intéresse depuis longtemps 
aux négociations internationales sur le contrOle des armes et le désarmement. A 
titre de membre de Ia Conference de Ia Commission du désarmement (CCD) des 
Nations Unies a Genéve, ii a pu participer aux discussions et aux efforts visant a Ia 
conclusion d'un accord surdiverses questions. Le 11 février 1971, leCanada et de 
nombreux -autres pays signaient un traite, fruit de deux ans de travail a Ia CCD, in-
terdisant de placer des armes nucleaires et d'autres armes de destruction massive 
sur les fonds marins. En 1971 egalement, le Canada a participé aux negociations 
de Ia CCD au sujet d'un traité qui interdirait Ia mise au point, Ia production et le 
stockage d'armes biologiques et en prévoirait Ia destruction; ce traité a été ap-
prouvé par I'Assemblée génerale des Nations Unies le 16 décembre 1971 et ouvert 
ala signature en mars 1972. L'AssembleegenCrale a egalement adopte une résolu-
tion muse de l'avant par le Canada visant a faire interdire les essais nucléaires sou-
terrains. Le but ultime du Canada lors des négociations sur Ie désarmement aux 
Nations Unies et ailleurs demeure le désarmement general et complet sous Ia sur-
veillance effective d'un organisme international de contrôle. 

Politique étrangère et defense. Conformément aux objectifs fondamentaux de sa 
politique CtrangCre, le Canada cherche, en matière de defense, a protéger la 
souverainete canadienne et a favoriser le maintien de la paix dans le monde. II re-
fuse Ic rOle de pays non alignO ou neutre et participe a des accords de sécurité col-
lective avec d'autres Etats, pour sa sécurité nationale et Ia defense des valeurs qu'iI 
partage avec des pays amis. Il surveille son propre territoire et ses cOtes, mais ii 
collabore aussi avec les Etats-Unis a Ia defense de I'Amerique du Nord, notam-
ment par ses activités au sein du Commandement de Ia defense aérienne de 
I'Amerique du Nord (NORAD). Les operations de defense continentale du Canada 
sont assumées dans Ia mesure du possible par les Forces canadiennes. 

Le Canada est toujours membre de lOrganisation du Traite de l'Atlantique Nord 
(OTAN), aux cótés des Etats-Unis et de Ia plu part des pays de l'Eu rope occiden-
tale. L'inf!uence stabilisatrice de I'OTAN réduit les risques d'une guerre nucléaire 
mondiale declenchée en Europe, oü sent engages les intOrOts primordlaux des 
deux grandes puissances. Le Canada attache aussi de I'importance au rOle de 
l'OTAN en préconisant des ententes politiques et Ia limitation des armements 
entre l'Est et I'Ouest. Outre sa participation a l'activite politique de l'OTAN, II 
fournit des unites militaires a l'Alliance: 5,000 hommes sont actuellement sta-
tionnes en Europe. L'action du Canada concernant Ia defense continentale est 
aussi une contribution a I'OTAN, car I'Amerique du Nord est comprise dans Ia 
zone du Traité de l'Atlantique Nord. 

A titre de membre de Ia communautO internationale conscient de ses responsa-
bilités,Ie Canada juge egalement opportun de mettre a Ia disposition de l'ONU et 
des autres organismes internationaux des effectifs militaires pour le maintien de Ia 
paix. A l'heure actuelle, plus de 700 militaires canadiens sont au service des Na-
tions Unies et des Commissions internationales de contrOle dans diverses parties 
du monde. 
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Agence canadienne de developpement international 
Ilien que le Canada ait contribué au relévement de l'Europe et du Moyen-Orient 

aprés Ia Seconde Guerre mondiale, ii ne s'est vraiment engage dans l'aide au (lCve-
loppement international qu'en 1951, ]orsqu'iI devint membre fondateur du Plan 
de Colombo. Le Plan a été creé afin d'aider les nouveaux Etats independants du 
Sud et du Sud-Est asiatique, qui demeure l'une des regions a beneficier le plus de 
l'aide canadienne a l'etranger; elle a reçu en effet au cours des 21 dernières années 
environ 1,300 millions de dollars du Canada. 

Depuis 11 ans, leCanada a étendu son aide technique et financière aquelque 70 
pays d'Asie, d'Afrique, d'Amerique latine et des Antilles du Commonwealth. Les 
sommes affectOes par le Canada au développement international ont sextuple, pas-
sant de 64.4 millions pour l'année financière 1963-64 a 426.4 millions pour 1971-
72, sans compter les préts consentis par Ia SociétC pour l'expansion des exporta-
tions dans Ic but d'aider les pays en voie de developpement a acheter du materiel 
aux sociétés canadiennes. 

En 1969, l'ACDI a entrepris une étude d'ensemble de Ia politique canadienne 
d'aide au developpement international, dans le cadre d'une analyse generale de La 
politique étrangére du Canada. Suite aux conclusions de cette étude, le gouverne-
ment du Canada a confirmé son engagement de participation au developpement 
international. 

Environ 24% de l'aide fournie par le Canada est multilatérale. Le Canada donne 
ou préte de l'argent pour soutenir des pro jets de developpement d'organismes in-
ternationaux tels que les Nations lJnies, Ia Banque Mondiale, l'Association Inter -
nationale de Développement et certaines banques regionales de developpement. 

L'aide bilatérale du Canada prend surtout Ia forme de biens et services. Les prin-
cipaux béneficiaires sont l'Inde, le Bangladesh. le Pakistan, Ceylan, Ia Malaysia, 

Ensemble I'ACDI et le Cameroun ont construit ce pont fait dacier et de ciment canadiens, a 
lest de Yaoundé, grace a une subvention de $500,000 de l'ACDI. 
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Quelque 750 pompes ont etC 
installees en Equateur par Care-
Canada, aide de l'ACDI. 

lindonésie, le Nigeria, le Ghana, Ia Tanzanie, l'Afrique francophone, lAmerique 
latine et les Antilles du Commonwealth. Dans le cadre de son programme daide 
bilatérale, le Canada contribue par exemple a Ia construction d'écoles, de barrages, 
de routes et de lignes de transport de l'energie, et it fournit notamment des au-
ments, des engrais, du materiel, des matières premieres pour l'industrie, ainsi que 
del'aidetechnique etéducative. C'estainsi qu'en 1971, it a envoyé 241 conseillers 
et 855 educateurs dans des pays en voie de developpement et assure Ia formation 
au Canada de 1.832 étudiants originaires deces pays. 

Par suite de létude de 1969 sur Ia politique étrangére, l'ACDI a inaugure en 
1971 un programme bilateral d'assistance technique avec les pays d'Amérique 
centrale et dAmérique du Sud. En septembre de Ia méme année, le Canada a 
adhere a lOrganisation panaméricaine de Ia Sante, a laquelle it versait deux mois 
plus tard sa premiere contribution de $982992. En 1972, le Canada est devenu un 
membre a part entiére de Ia Banque Interaméricaine de Développement (BID) et au 
cours des trois prochaines années it souscrira 40 millions de dollars (E.-U.) au ca-
pital-actions de Ia Banque et 60 millions a son Fonds des operations spéciales. 
Ceci, ajouté au montant de l'aide bilatérale, fera presque quadrupler les sommes 
affectees au programme general daide a I'Amerique tatine. 

Outre qu'elle participe aux programmes daide multilatérale et bilatérale, 
l'ACDI travaille avec des organismes non gouvernementaux, le commerce et I'm-
dustrie. 

Au cours de l'année financière 1968-69, cinq millions de dollars ont éte alloués 
a des organismes bénévoles et non gouvernementaux pour leur permettre d'ac-
croitre leur contribution au developpement international. Le montant est passé a 
11.9 millions en 1970-71. Selon les estimations, Ia valeur globale de laide des or- 
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ganismes privés du Canada aux pays en voie de developpement est d'environ 39 
millions de dollars par an. Nombre de ces groupes ont etC des pionniers dans ce 
dornaine et its dirigent actuellement avec succès des programmes qu'ils pourront 
élargir et consolider grace a l'appui de I'ACDI. 

L'ACDI s'est engagée dans le commerce et l'industrie tant dans le but d'aider le 
secteur privé de l'Cconomie des pays en voie de developpement que pour favoriser 
l'expansion des entreprises canadiennes outre.mer, donnant lieu ainsi a Un trans-
fert de capitaux et de connaissances dans le domaine des affaires. A cet Cgard, 
I'ACDI travaille étroitement avec les milieux d'affaires canadiens. le ministCre de 
l'Industrie et du Commerce, les sociétés internationales de financement, les ban-
ques de dCveloppement et les sociCtés Otrangères, pour dCcouvrir et mettre a pro-
fit des occasions intéressantes d'investissement dans toutes les industries du sec-
teur secondaire des pays du tiers-monde. 

All printemps 1970. le Parlement a donnC son accord dCfinitif a une nouvelle 
initiative en matière de dCveloppement international, Ia fondation du Centre de 
recherches pour le developpement international, propose pour Ia premiere fois 
par le trés hon. Lester B. Pearson. Le Centre recourt aux connaissances scientifiques 
et techniques les plus avancées pour résoudre les problemes de pays en vole de 
développement, en patronnant ou en exécutant des recherches destinCes a corn-
bier l'écart technologique croissant qui sCpare les pays industrialisés de ceux en 
voie de dCveloppement. II finance les recherches des instituts et des scientifiques 
les plus compétents sur des problemes tels que l'evaluation des ressources mine-
rales, Ia conservation et Ia distribution des aliments, l'amClioration des produits et 
des techniques agricoles et le dCveloppement d'industries de main-d'uuvre. 

Le président de l'ACI)I en train de remplir un recipient de terre sur 
l'emplacement du futur Centre de lecture pour adultes en lode, que subven-
tion ne I 'ACDI. 
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Service administratif canad len outre-mer 
Constitué par l'Agence canadienne de developpement international en 1967, le 

Service administratif cariadien outre-mer représente un élément du programme 
canadien d'aide a l'etranger. SACO refléte l'importance que le Canada attache au 
développement en faisant bénéficier les entreprises des pays en vole de develop-
pement des connaissances et de lexpOrience de spécialistes canadiens qui ont fait 
leurs preuves. Ces specialistes travaillent bénévolement, pour des périodes allant 
jusqu'à six mois, dans des entreprises qui font appel a eux a titre d'experts-con-
sells. Non seulement us remplissent Ia tAche quon leur confie, mais encore us 
communiquent leur savoir aux cadres qui se trouvent sur place et leur apprennent 
de nouvelles méthodes de travail grace auxquelles us pourront résoudre plus faci-
lement leurs problemes. 

II faut pour que SACO fonctionne bien que la haute administration exerce trois 
fonctions: d'abord, faire connaltre aux entreprises d'outre-mer les ressources de 
SACO par l'intermédiaire des représentants de celui-ci et des agents du service Ca-
nadien a l'etranger. Deuxièmement, recruter des specialistes canadiens reconnus 
pour leur intégrité et leur competence professionnelle et qui consentent a repon-
dre benevolement aux besoins signales par les représentants de SACO outre-mer: 
le recrutement est effectue par le personnel du bureau central, en collaboration 
avec les représentants régionaux dans les principaux centres du Canada. Troisié-
mement, organiser le deplacement des volontaires et les preparer a remplir effica-
cement leur tâche dans un milieu totalement nouveau. 

Des centaines de volontaires canadiens ont servi jusqu'à present dans des dou-
zaines de pays. Les hôtes assument les frais dentretien des volontaires pendant 
leur séjour, en echange des services qui leur sont rendus. 

Prés de Nova Lima au Brésil, 
un volontaire du SACO, un 
chimiste et un nietallurgiste 
de l'endroit verifient le fonc-
tionnement d'un fi]tre ser-
vant a recueillir les residus 
minéraux. 
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Iii nrnir 	uiIilIiiu d l(lnmnton (Alh,) en Voyer par Ic SUC() a (;eorgetown, nfl Guva- 
no, enseigne 1analomie et les sciences infirmières. 

Service universitaire canadien outre-mer 

Lors de sa fondation en 1961, le SIJCO ne comptait qu'une poignée de diplOrnés 
canadiens travaillant dans quatre pays; dix ans plus tard, soit en 1971, ii occupait 
quelque 1,300 Canadiens dans 44 pays. Ce record est d'autant plus impression-
nant que tous les effectifs du SUCO sont recrutés pour deux ans en vue de répon-
dre aux demandes provenant directement d'outre-mer, et que leurs salaires, qui 
equivalent en general a ceux de leurs homologues autochtones, sont payés par le 
gouvernement ou par I'organisme employeur C'est ce principe qul distingue le 
SUCO de nombreux autres organismes analogues tels le Voluntary Service Over-
seas britannique ou le Peace Corps américain, et assure un veritable engagement 
réciproque. 

Apres 10 ans, l'objectif du SUCO demeure le méme: aider a combler le manque 
de main-d'muvre des pays en voie de developpement en leur fournissant le per-
sonnel professionnel et technique dont us ont besoin jusquà ce qu'ils puissent 
former assez d'indigénes pour prendre Ia relève. Par consequent, le programme du 
SUCO se modifie avec le temps. Dans les années 70, on demande un personnel 
mieuxqualifié, plus expérimenté. On a besoin d'enseignants—qui représentent le 
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groupe le plus nombreux: 917 en janvier 1972—aux niveaux secondaire et postse-
condaire, non au primaire. Les professeurs de mathematiques et de sciences sont 
les plus en demande. 

Dans le domaine de Ia sante, on a besoin d'infirmières expérinientées, non pour 
administrer des soins mais pour assurer Ia formation pratique. On demande sou-
vent egalement des médecins et des technic iens médicaux pour former les indigè-
nes. La technologie et l'agriculture ont connu un essor considerable ces derniéres 
années. Actuellement, le SUCO compte quelque 40 ingénieurs, technologues, 
techniciens et ouvriers spécialisés sur place, et plus de 80 agronomes occupant di-
vers pastes allant de la gestion agricole a Ia recherche. 

Le SUCO, organisme indCpendant sans but lucratif, reçoit une aide financière 
directe et indirecte de quatre sources principales. En 1970-71, l'Agence cana-
dienne de developpement international (ACDI) lui a verse une subvention de 4.25 
millions de dollars et les gouvernements d'outre-mer ont payé a ses travailleurs 
environ 4 millions de dollars sous forme de salaires et avantages sociaux. Le sec-
teur privé a fourni $447,000. montant comprenant les dons des particuliers et des 
organismes partkipant au programme de subventions privées et les contributions 
des milliers de Canadiens qui ont pris part aux 'Marches des millions", Une aide 
indirecte, evaluee a plus de $500,000, provient notamment des universites et col-
leges qui ant fourni gratuitement locaux, materiel et personnel pour le recrute-
ment de volontaires et les comités de selection, des organes de diffusion qui ont 
fait gratuitement de Ia publicité pour SUCO, et des fabricants de produits pharma-
ceutiques qui ant donné des trousses médicales emballées par le ministère de Ia 
Sante nationale et du Bien-étre social. 

Cest a Papua. en Nouvelle-Guiriee, que le SUCO a mis sur pied son programme le plus 
ré:enl. TIn vnlnntire, spécialisle du developpementde l'entreprise, s'entretient ici avec des 
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Bans le nord de I'Arctique, des scientifiques du Gonseil de recherches pour Ia delense per-
cent Ia glace dens le but d'en etuclier las mouvements. 

Defense nationale 
Comme en faisait état le Livre blanc sur Ia Defense, publie en aoCit 1971. Ia parti-

cipation du Canada a une guerre dOvastatrke entre las superpuissances rCsulterait 
en grande partie de sa position geographique. Puisque le Canada ne peut guère a 
lui saul assurer directement sa propre defense, ii est essentiel quil cherche a pro-
mouvoir Ia reconciliation politique. a favoriser le contrOle des armes et le désar-
mement et a contribuer a I'application dun processus stable de dissuasion réci-
proque. A cette fin, Ia politique du gouvernement est de participer a des accords 
de sécurité collective. Le rOle militaire du Canada dans Ia defense de I'Amérique 
du Nord consiste notamment a contribuer a la stabilité du processus de dissuasion 
en aidant les Etats-Unis a maintenir un vaste rOseau d'alerte. 11 combattra egale-
ment contre toutes forces terrestres, aériennes ou navales qul se revéleraient host i-
les dans las limites du continent. 

Le gouvernement canadien a decide que, dans Ia mesure du possible, las opera-
tions de defense sur son propre territoire en temps de paix seront normalement 
exécutées par las Forces armées canadiennes. Toutefois. s'il se produisait une 
crise internationale, des dispositions speciales seraient prises pour accroitre la 
protection de l'Amérique du Nord et contribuer au maintien du processus de dis-
suasion réciproque. La Canada a donc conclu avec les Etats-Unis certains accords 
bilatéraux énonçant les modalités de cooperation con jointe a Ia defense du tern-
toire. de I'espace aérien et des eaux du Canada. 

Le contrOle at Ia gestion de toutes les activités de defense nationale, les Forces 
arrnées canadiennes. le Conseil de recherches pour Ia defense. Ia société Construc-
tion de Defense (1951) Limitée etl'Organisation des mesures d'urgence du Canada 
relevent du ministre de Ia Defense nationale. 
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ikitionale a procure do La formation ou de L'emploi a plus He 12.500 etudiants en 1971. 

Le Livre blanc sur Ia Defense publie en 1971 indique les roles que doivent jouer 
les Forces canadiennes pour assurer Ia sécurité et sauvegarder Ia souveraineté et 
l'independance du pays, et la facon dont elles doivent contribuer a l'essor natio-
nal. Ii énonce les éléments prioritaires de Ia politique de defense: protection de Ia 
souveraineté canadienne, cooperation dans Ia defense de I'Amerique du Nord, ob-
servation des engagements envers I'OTAN et participation aux operations interna-
tionales de maintien de la paix. Les effectifs des Forces armées ont été réduits pro-
gressivement depuis huit ans. us sont passes d'environ 120,000 en 1964 a 84,000 
en 1972, et on prévoit qu'ils se stabiliseront a 83,000 en 1973. Le budget de Ia dé-
fense en 1972 était de 1,863 millions de dollars. 

Le Commandement de Ia force mobile, qui groupe Ia majeure partie des effectils, 
comprend actuellement une force en campagne de trois groupements de combat 
comptant chacun environ 3,500 hommes, Ic Regiment aéroporté canadien et le 
Centre d'instruction sur le combat. 11 commande aussi Ia Milice et Ia Reserve aé-
rienne. L'appui aérien tactique est assure par deux escadrons d'avions CF-5. 

En Europe, Ic 4e  Groupement de combat mécanisé du Canada et le frG roupe  
aérien canadien, places sous un seul commandant, representent La participation 
du Canada a 1'OTAN. Le Croupement de combat est compose d'unités d'infante-
ne, de blindés, dartjllerie, d'ingenieurs et de diverses unites d'appui, etle Groupe 
aérien comprend trois escadrons d'attaque d'avions CF-104. Le rOle de reconnais-
sance du Groupe aérien a pris fin le 1er  juillet 1972. La mission des forces terrestres 
est d'assurer Ia reconnaissance tactique pour le compte du Groupe central d'ar- 
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inees. Le Groupement de combat est maintenant plus compatible avec ceux qui 
soot stationriés au Canada, en ce qui concerne l'organisation, l'equipement et l'en-
traine merit 

La modernisation des destroyers existants a été achevée en 1972. Cette année-là, 
trois des quatre destroyers porte-hélicoptères de la classe DDH-280 propulsés par 
turbines a gaz seront livres au ministére de La Defense nationale. Le quatrieme sera 
livré au printemps 1973. Le programme de construction de navires de soutien mo-
dernes est maintenant terminé. On envisage de remplacer par de nouveaux avions 
de patrouille maritime a long rayon d'action les appareils actuellement en service. 

On substitue progressivement au materiel des forces terrestres un parc de véhi-
cules legers a chenilles et d'helicopteres d'observation, de reconnaissance, de ser-
vice et de transport, ainsi que d'autoneiges légères. Enfin, les forces aériennes ont 
été dotées d'appareils de transport tactique et plus récemment de cinq réactés 
Boeing 707. De plus, il existe un programme de modernisation des intercepteurs a 
reaction. 

L'aide militaire du Canada aux autres pays est assurée par deux programmes: as-
sistance en matière d'instruction militaire et aide mutuelle. Le premier est destine 
aux pays hors de l'OTAN. Les programmes d'assistance ne prévoient pas Ia fourni-
ture de materiel inais portent essentiellement sur l'instruction generale et techni-
que. A l'heure actuelle, 11 pays beneficient de l'aide militaire du Canada: cinq Ca-
nadiens font partie d'equipes de formation dans 2 pays Ctrangers et 38 officiers et 
homnies d'autres pays s'enti-ainent au Canada. L'aide mutuelle se traduit surtout 
par l'entralnement du personnel navigant des pays partenaires du Canada au sein 
de IOTAN. 

Depuis 1964, les militaires canadiens servant dans Ia Force des Nations Unies ont aide a 
111:Ii!lt('nir iI piiix .i (hpre ins equipes cnidiennns sont re Ip!aI:res bus ins SIX 01015. 
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Economie 
Les hesoins et les aspirations des particuliers et des sociétés soot multiples. 

Mais les ressources - machines, main-d'oeuvre, sol, épargne, entreprises - suscep-
tibles de satisfaire ces besoins sont trés limitees. Méme dans un pays r&otivement 
riche comme le Canada, fort peu de personnes ou d'organismes estimeraient su-
perflu de disposer d'un millier de dollars supplementaires. Tous les peuples ont 
donc senti Ia nécessité d'un système pour contingenter lutilisation de leurs res-
sources nationales cm familiales. En bref, le système économique sert a determiner 
ce qui dolt étre produit, pour qui, par qui et de queUe manière. Robert L. Heilbro-
ner fait remarquer que tous les systemes inventés par l'homme pour résoudre ces 
problemes peuvent We groupes en trois categories distinctes, selon quils sap-
puient sur la tradition, l'autorité ou le marché. L'économie de tradition est Ia plus 
ancienne et Ia plus rudimentaire. Chacun y produit aujourdhui cc qu'il y produi-
sait hier et, dans Ia plupart des cas, ce que son grand-pere y produisait voilà cent 
ans. Les techniques de production et de distribution n'évoluent pas. Par défini-
tion, les sociétés traditionalistes sont très stables, mais elles ne peuvent s'adapter 
au changement d'origine externe. 

Hejibronor, Robert L. The Economc Problem. Rnglewood Cliffs (N.J.), Prentice-Hall Inc.. 1988. 
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Au cours de Ihistoire. les economies fondées sur Ia tradition ont generalement 
été mod ifiées par I'arrivée au pouvoir dun personnage fort qui, une fois en posses-
sion de l'autorité requise, parvenait a changer les solutions traditionnelles. Sous 
uii régime de type autoritaire, le simple citoyen constate qu'au lieu de repéter les 
gestes qu'il accomplissait auparavant, il lui faut désormais faire ce qu'on lui or-
donne. II constate aussi qu'a l'avénement d'un régime economique autoritaire le 
pouvoir passe des mains des anciens' a celles de l'élite. 

Les Canadiens ont évidemment une longue experience des solutions et ties sem-
blants de solutions que Ia tradition propose a nombre de leurs problèmes écono-
miques et sociaux. Le recours au commandement pour résoudre les problemes de 
gestion des ressources, surtout au sein des families et des entreprises, leur est en-
core plus familier. Toutefois, Ia gestion des ressources du Canada est en majeure 
partie déterminée parole marchC". 

Voici, en gros, comment fonctionne l'économie de marché. Le tern ps et l'énergie 
sont les ressources de base de toute personne et se commercialisent a des condi-
tions établies individuellement ou collectivement avec les acheteurs, Le revenu 
provenant du travail est depense ou épargné, et l'epargne (realisée ou reçue en 
heritage) peut We investie sur le marche des capitaux en vue de bénéfices supple-
mentaires. 

Grace au fruit de son travail, et peut-ètre au travail de ses ancétres, chaque mdi-
vidu (ou famille) entre sur le marché des produits et services comme acheteur. II 
parcourt les magasins. lit Ia réclame et, avec son argent, achéte tel ou tel produit. 
S'il aime ce produit, ou si on le persuade de lamer, il pourra l'acheter de nou-
veau. Chaque client exerce on 1 ibre choix'. 

Bien entendu, les consommateurs ne peuvent acheter que les produits existants. 
Les produits et services sont créés par des établissements ou des particuliers en-
treprenants, dont le premier effort consiste a imaginer un produit ou un service 
qui, a leur avis, se vendra. Ils doivent ensuite, grace a leurs épargnes, —revenus 
non depensOs—et aux épargnes d'autres personnes, faire l'acquisition de biens 
d'equipement: terrain. machines, fonds de roulement, et ainsi de suite. Ces entre-
preneurs et épargnants doivent être préts a accepter certains risques, car II se peut 
que, contrairement a leurs espoirs, le consommateur ne s'intéresse pas a leurs arti-
cles. D'ordjnaire, on produit en prevision de ventes, qui se realisent ou non. 

Les entrepreneurs qui réussissent a vendre une grande quantité de produits ju-
gent leur entreprise rentable; us sont donc enclins a produ ire davantage et a agran-
dir leur établissement en réinvestissant leurs bénéfices ou de nouvelles épargnes. 
Le cas échéant, d'autres entrepreneurs seront vraisemblablement portes a faire des 
investissements analogues dans l'espoir de connaitre le méme succès. 

D'autre part, les entrepreneurs dont les previsions sont mauvaises subissent des 
pertes qui les obligent a diminuer leur production et parfois même a fermer bouti-
que. Ainsi, l'effet con jugué du libre choix du consommateur et Ia recherche de be-
néfices de Ia part des entrepreneurs permet aux consommateurs d'orienter Ia pro-
duction. Inévitablement cela pose de nombreux problemes. Tout comme les systè-
mes fondés sur Ia tradition ou sur l'autorité, I'économie de marché est loin d'être 
parfaite, mais elle fournit les moyens de regler divers problèmes économiques. 

A l'heure actuelle, cependant, il ne se fait pas d'efforts sérieux pour maintenir 
one stricte économie de marché, en sorte que des éléments d'autoritO et de tradi-
tion abondent dans l'économie canadienne et font de celle-ci, en pratique sinon en 
théorie, un système de marché heterogene. Les gains de chacun dependent surtout 
de l'accord qu'il peut conclure avec ses clients ou avec l'organisme pour lequel il 
travaille; néanmoins. I'Etat prescrit aux employeurs des normes de salaire mini- 
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mum; de méme, ii regitles conditions detravail, los méthodes de negociation cot-
lective. et  Ic reste. 

Dans l'ensemble, ii faut reconnaitre l'existence d'un libre choix. Cependani, 
l'achat de certaines drogues est illegal; Ia publicité est reglementee de diverses 
façons; on peut fixer les heures pour l'achat des produits. etc. En general, on laisse 
aux entreprises le soin de fournir biens et services, mais dans les pays a économie 
de marché, comme dans les regimes de type autoritaire, la defense contre I'étran-
ger est assurée collectivement. 

Le gouvernement fournit beaucoup dautres biens et services, soil par I'intermé-
diaire de ministéres comme les Postes, qui relèvent directement de l'Etat, soit par 
l'intermédjajre de socjétés de Ia Couronne, comme les Chemins de fer Nationaux 
du Canada, dont lexploitation ressemble beaucoup a celle des compagnies publi-
ques. Méme dans le secteur privé, ii serait pratiquement impossible de trouver un 
seul produit ou service non assujetti a une reglementation ou a one influence gou-
vernementale. 

Un des meilleurs moyens de comprendre le système économique du Canada est 
d'examiner quelques-uns de ses problèmes. On verra que les solutions a ces pro-
blémes consistent génèralement en un amalgame de Ia loi (l'autorité). du marche 
et du poids omnipresent do passé (Ia tradition). 

Présentement, Ia pollution est un des problemes dont on pane le plus. Mais si 
en vedette soit-elle, Ia pollution nest pas un phenomene nouveau. Los coüts de Ia 
pollution sont trop souvent acquittes par l'ensemble de La société au lieu de l'ètre 
par le particulier ou l'entreprise qui la causent. Les differences entre les coUts par-
ticuliers et sociaux sont depuis Iongtemps reconnues comme un problème de 
l'économie de marchC tout comme, d'ailleurs, des autres types d'économie. Lors-
que, par exemple, les eaux d'ègoet d'une ville sont déversees dans l'approvision-
nement d'eau de Ia yule voisine. le problème est le mCme, qu'il s'agisse dun pays 
a régime autoritaire ou du Canada. La solution est relativement simple pourtant. 
Deux choix s'offrent. D'abord, un gouvernement peut dans certaines circonstances 
interdire tout simplement La pollution; le fabricant et, en fin de compte, ses 
clients, doivent alors supporter le coüt total de Ia production d'articles non pol-
luants. Si cette mesure se révCle impossible ou politiquement inacceptable, Ia 
communauté peut percevoir one ctaxe de pollution' pour que le gouvernement 
puisse attaquer Ic probleme sur le plan collectif. Dans certains cas, le produit de 
cette taxe pourrait servir a dedommager les victimes do fléau. Un régime dinter-
diction ou de taxation devrait amCliorer les mécanismes du marchC et en rationali-
ser le fonctionnement, et sa mise en vigueur n'entrainerait Ia ruine ni de l'écono-
mie, ni des particuliers, ni des sociétés en cause, pourvu que l'action soit collecti-
ve. Si une province ou une municipalité essayait d'imposer une nouvelle taxe sur 
Ia pollution a une compagnie de pates et papiers. pas exemple, alors que pareille 
taxe ne serait imposée nulle part ailleurs. cela aménerait tout simplement Ia corn-
pagnie a fermer ses portes ou a s'installer là ou les frais seraient comparables a 
ceux de ses concurrents. Souvent, ii faut aborder le probleme de Ia pollution a 
l'échelle nationale et même internationale. 

Un autre probléme des plus urgents est sans conteste celui de Ia Iutte contre i'm-
flation et le chOmage. Pour le comprendre, it faut d'abord reconnaitre que tout 
type d'economie tend a fluctuer. Méme dans les economies statiques de type tradi-
tionnel, des années de disette succedent a des années d'abondance. Les sociétès 
autoritanistes peuvent plus ou moms contrOler les prix et les salaires en reglemen-
tant ies organismes industniels et les syndicats. On peut ainsi masquer le chOmage, 
smnon y remédier, en interdisant simplement les licenciernents. Toutefois. ces 
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techniques de lutte contre l'inflation rendent beaucoup plus difficiles les trans-
ferts de ressources entre diverses utilisations. Dans un système de marchè, on 
cherche a employer des moyens indirects pour promouvoir Ia croissance de l'éco-
nomie tout en minimisant l'inflation et le chOmage. 

Examinons d'abord le chomage. Sa resorption appelle, it va sans dire, Ia crèa-
tion dun plus grand nombre d'emplois, et cela exige que les hommes d'affaires. 
les families et les gouvernements achètent un plus grand nombre de produits et 
utilisent davantage les services. Mais comment, en periodo do chomago, pout-on 
inciter le public a dèpenser davantage? II faut reconnaltre que Ia tâche d'aplanir le 
cycle relève, en premiere instance, du gouvernement central. Une sociétè, une fa-
mule, un gouvernement local qui tenterait a Iui seul de renflouer l'èconomie en 
augmentant ses dépenses serait voué a l'échec. Seul un gouvernement central fort, 
muni d'un arsenal considerable d'armes monétaires et fiscales, peut vaincre Ia ré-
cession. 

Le gouvernement dispose de maintes methodes pour accroItre le revenu global, 
los dèpenses et l'emploi. L'action Ia plus simple est d'affecter de l'argent aux tra-
vaux publics, par exemple. Dans ce cas, l'accroissement du nombre d'emplois est 
direct et le supplement de biens et services est fixé sur l"ordre' du gouvernement. 
Par ailleurs, celui-ci peut diminuer les impôts, laissant ainsi plus d'argent a de-
penser aux contribuables. On peut supposer, sans grand risque d'erreur, qu'une 
bonne part do ce revenu supplémentaire, apres imposition, sera affectée a l'achat 
do biens de production ou de consommation selon le mécanisme habituel du 
marché, oU interviennent Ia libertè du consommateur et le système des profits et 
pertes. Quo le gouvernement accroisse ses propres dépenses ou diminue los 
impOts, it en rèsultera très probablement une augmentation des depenses par rap-
port aux rentrèes et, partant, un deficit gouvernemental. Ce deficit sera comblé 
non par des impôts supplementaires, qui controcarreraient los effets recherchès, 
mais par l'êmission de devises additionnelles ou par des emprunts, et par la mise 
en circulation de fonds qui autrement demeureraient improductifs. 

La politique fiscale, dont it vient d'être question, conduit donc a Ia politique 
monétaire, c'est-à-dire a Ia reglementation du volume de monnaie en circulation et 
du taux d'intérêt pour freiner chomage et inflation. Par le truchement de la Banque 
du Canada; le gouvernement peut accroitre la masse monétaire. Les fonds supple-
mentaires peuvent servir a faire croltre les depenses do l'Etat ou être simplement 
mis a La disposition des entreprises et des consommateurs par l'entremise des ban-
ques. Toutes choses étant égaies par ailleurs, un accroissement des ressources mo-
nétairos réduira normalement le coQt do leur utilisation (taux d'intérêt) et, par le 
fait même, incitera les families et les hommes d'affaires a depenser plus d'argent 
sur des maisons, voitures, services hydro-electriques, usines et autres biens du 
genre (ou pour embaucher du personnel de production). 

La science économique actuelle suggère qu'il serait facile de résorber le chO-
mage, n'était-ce le probleme connexe do l'inflation. Maiheureusement, bon nom-
bre de politiques conçues pour accroltre les dépenses et les emplois tendent aussi 
a faire monter los prix. 

A cette impasse, nulle issue facile. II existe un rapport inverse entre I'inflation et 
le chOmage. Les annêes do hausse sensible des prix sont des années de chomage 
relativement faibie. Quand le chOmage atteint un taux élevé, les augmentations de 
prix constituent genéralement un moindre problème. Malheureusement, it no 
s'agit même pas d'arrêter un simple choix entre diffèrentes combinaisons do chô-
mage et d'inflation. Los Oconomistes commencent a soupconner qu'a Ia suite 
d'une periode soutenue do poussée des prix chacun s'attend a do nouvelles aug- 
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mentat ions, qui se reflétent aussitãt dans tes contrats commerciaux et les conven-
tions salariales. II s'ensuit qu'un taux toujours plus élevC de chOmage sera néces-
saire pour retenir l'inflation a un niveau donné. (En langage économique, ce pro-
cessus s'appelle le déplacement vers l'extérieur de Ia courbe de Phillips, ce qui 
nest qu'une autre expression pour designer Ia courbe ou fonction qui traduit le 
rapport inverse entre le chomage et l'inflation.) 

Au Canada, le gouvernement federal cherche a deplacer Ia courbe en recourant 
non seulement aux politiques monetaires et fiscales traditionnelles, mais aussi a 
des programmes de persuasion et d'education du public, et a certaines méthodes 
un peu plus directes, afin de réduire chomage et inflation. Il faut persuader les 
hommes d'affaires qu'une augmentation des profits doit avoir pour contrepartie 
directe une diminution des prix. Des bénéfices élevés devraient normalement in-
citer les hommes d'affaires a accroitre leurs installations et leur production. Ceci 
devrait entrainer alors une baisse des prix. La technique de persuasion doit viser a 
inciter les hommes d'affaires a appliquer rapidement ce processus, ou a leur faire 
comprendre que si, pour une raison quelconque, les profits ne servent pas a aug-
menter Ia production, its doivent servir a comprimer les prix. On doit aussi con-
vaincre les syndicats et les cadres que pour prévenir l'inflation, les hausses de trai-
tements et de salaires ne peuvent tout simplement pas, a long terme, dépasser les 
gains de productivité. II ne peut y avoir amelioration du bien-Otre materiel que s'il 
y a accroissement de production. 

En d'autres termes, les gains reels dependent surtout de Ia production et non des 
salaires. Quand ceux-ci dépassent La production, le gouvernement fait face a un 
dilemme. Pour simplifier, on peut dire que PEtat pourrait decider de laisser l'infla-
tion suivre son cours et fournir les dollars nécessaires pour acquitter Ia note ac-
crue des salaires (le nombre de travailleurs multiplie par leurs salaires plus 
élevés). La demande resultante ferait alors monter les prix des produits disponi-
bles et le processus de t'inflation continuerait. Ou, encore, le gouvernement pour-
rail adopter une Ligne de conduite plus ferme et faire savoir qu'il mettra en circula-
tion une quantité de dollars juste suffisante pour maintenir les salaires et l'emploi 
aux niveaux requis pour permettre l'achat du produit national a des prix cons-
tants. Sous un tel regime, on fixerait le montant de Ia masse salariale et le revenu 
monétaire de La nation. LI y aurait plein emploi aussi bien que stabilité des prix, et 
des augmentations de salaires qui permettraient d'acheter La production addition-
nelle resultant dune productivité accrue. En revanche, La masse salariale étant 
ainsi fixee, si certains travailleurs et cadres demandent et reçoivent plus que leur 
part de revenus. il  rnanquera d'argent pour embaucher bus les travailleurs, et le 
chomage apparaitra. 

C'est ici que se situe le noeud du problème. Des conventions cornportarit des 
hausses exagérées de traitements et de salaires, y compris de La rémunCration des 
cadres, suscitent l'inflation ou le chOmage, ou les deux a Ia fois, Faut-il emprunler 
ce sentier penible qui mène au chOmage, ou peut-on apaiser les demandes inces-
santes de hausses de salaires pour en arriver a un taux d'emploi accru et a une plus 
grande stabilité des prix? 

La concurrence et sa réglementation ne sont pas des sujets d'actualité aussi brC-
lants que Ia pollution ou I'inflation, mais Ia reglementation des affaires fail l'objet 
d'un examen constant et constitue un element primordial du système de marché. 
Concurrence signifie existence d'un choix. Aussi un marché concurrentiel offre-t-
il des choix et, par consequent, La liberté. On peut, en fait, définir Ia liberte comme 
étant Ia latitude de choisir entre pLusieurs options; I'homme privé de cette possibi-
lité est a La fois soulage du probleme de choisir et privé de sa liberté. Non seule- 
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ment un marché concurrentiel assure-t-il le choix et Ia liberté, mais ii limite par le 
fait méme le pouvoir de chaque firme. 

Les économistes traditionnels étaient tellement préoccupés par Ia question de La 
concurrence qu'ils ont concu, dans leurs ouvrages, un marche oü la <'concurrence 
parfaite" s'exerçait entre un grand nombre de petits acheteurs et vendeurs. L'im-
possibilité de réaliser pareil marché est aujourd'hui reconnue. Li n'est méme pas 
jugé souhaitable pour Ia plupart des industries, car ii signifierait, par exemple, la 
perte des avantages de coUt dans les grandes usines efficaces. On se rend compte 
aussi que le choix, comme toute bonne chose. peut aller au-dela du raisonnable. 
En effet, toute varlété supplémentaire d'un produit non essentiellement nouveau 
peut avoir une valeur décroissante. On peut même en arriver au point oU, par 
exemple, une nouvelle marque de savon, dont ii faudrait comparer le prix et La 
qualité avec les autres, ne soit rien de plus quun embètement pour la maltresse de 
maison. 

Les Canadiens ont tendance a envisager Ia concurrence d'un point de vue prati-
que. En general, us favorisent un commerce international plus libre, afin de pou-
voir acheter des produits étrangers. us desapprouvent les ententes sur les prix. Its 
ont adopté des lois pour empecher les fusions susceptibles de trop restreindre la 
liberté de choix et us réclament la diffusion de renseignements meilleurs et plus 
précis, non seulement sur les produits, mais aussi sur les operations financieres 
des soclétés qui les fabriquent. On a plutot negligé ces deux derniers details, et 
pourtant, us sont essentiels ala souveraineté des consommateurs. Pour acheter de 
façon judicieuse, le consommateur doit avoir a sa disposition des renseignements 
complets et exacts sur les produits. Pour étre en mesure d'investir de facon a aug.. 
menter la production des biens en demande et a éviter daccroltre celle des biens 
non recherchés, les hommes d'affaires doivent disposer de renseignements relatifs 
aux profits et pertes lies a ces fabrications. 

Une des particularites du système économique du Canada reside en ce que ses 
problémes tendent a polariser fortetnent l'attention. 11 ne faudrait cependant pas 
perdre le sens de La perspective, ni oublier les réussites de l'èconomie. Le Cana-
dien moyen d'aujourd'hui vit plus longtemps, est en meilleure sante et, en 
general, mène une vie plus agrèable que le noble d'autrefois. 

D. E. ARMSTRONG 



213 

Croissance économique en 1971 

El tie reprise vigoureuse a caracterise l's:onorn Ic canad ienne en 197 1 I,e produit 
national brut s'est Clevé do 8.9% (dollars courants) en 1971, cc qui est supCrieur a 
l'augmentation de 1970 (7.1%),  pour atteindre 93,100 millions de dollars. Ce pro-
gres était accompagne d'une décéleration de l'indice implicite des prix qui a 
monte de 3,3% en 1971, contre 4.5% en 1970 eten 1969. Aprés elimination do l'ef-
fet des prix, Ia croissance rCelle s'établit a 5.5% en 1971. soit l'augmentation an-
nuelle Ia plus élevee depuis 1968 et qui contraste fortement avec colic de 2.5% en 
1970. La fermetC do l'économio ressortirait plus clairement en examinarit les taux 
de croissance a partir du debut de Ia periode de remontée. Depuis Ic dernier tn-
mestre de 1970. le P.N.B. s'est accru do 10.1% et Je volume correspondant do 5.5%. 

La demande intérieure est celle qui a lo plus contnibué a accélérer Ia croissance 
en 1971, r.ontrairement a 1970 oU Ia demande extérioure était predominante. Les 
depenses do consommation, notamment en biens durablos, et celles au (;hapitre de 
Ia construction résidentielle out accuse une forte poussCe aprés 1970, tandis que 
les depenses courantes des administrations publiquos demeuraient l'un des élé-
ments les plus progressifs de Ia demando. l.es  immobilisations des entreprises en 
batiments et materiel ont augmenté moms rapidement en 1971 et los investisse-
ments dans les stocks non agricoles des entreprises n'ont pas contnihué a Ia crois-
sanceen 1971. 

Le chapitre des revenus des Comptes nationaux montre de façon plus impres-
sionnanto encore que celul des dépenses Ia vigueur de l'Cconomie en 1971. Plu-
sieurs categories de revenu out coonu en effot un ossor rernarquable, en particulier 
les benéfices dos sociétés qui se sont haussés de 15.9% environ aprCs avoir baissC 
de 5.3% en 1970, le revenu comptable net des exploitants agricoles qui a augmenté 
do 23.3% contre on recul de 12.9% en 1970, et enfin le revenu net des entroprises 
non agricoles non constituCes qui a monte do 5.6% contre 2.5% l'année préceden-
te. Le revenu du travail, qui est de loin Ia plus importante catégorie do revenu, 
s'est accru de quelque 9.9%, soit d'environ 1.5% de plus quon 1970. 

Point sombre au tableau de l'expansion économique, le taux do chOmage en 
1971 s'est maintenu au-dessus de 6%, niveau atteint des le second tnimestre do 
1970. Memo si l'augmentation du nombre des personnos ayant un empioi a été re-
lativemerit importanto en 1971 (2.5% contre 1.3% en 1970), I'ac.r.roissement corisi-
dCrable (3.1%) de Ia population active n'a pas été complètement absorbe. 

Biens et services de consommalion 
Los depenses de consommation en biens et services out augmenté do 7.8% en 

1971 contre 5.4% en 1970, ce qui constitue un retour aux taux de croissance scsi-
tuant entre 8 et 10% qui avalent été enregistrés depuis le milieu des années 60. 
L'accéleration est due a I'augmentation des achats de biens de consommation, en 
particulier de biens durables (14.4%). Les achats do biens semi-durables se soot 
égaiement accrus mais dans one moindre proportion, soit de 8.7% sur 1970. Les 
achats do biens non durabies ont augmenté de 7.2% on 1971, ce qui est Iegerement 
inférieur a Ia progression de 7.5% en 1970. Les depenses au titre des services, en 
hausse de 5.9%, ont augmenté moms que les années precedentes, notamment 
parce que i'exlension du programme d'assurance-rnaladie a toutes les provinces a 
fait passer du secteur privé au secteur public Ia plupart des depenses d'ordre me-
dical. 
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Les achats de véhicules automobiles neufs ont augmenté de 27% environ en 
1971 et sont intervenus pour plus de Ia moitié de I'augmentation des depenses en 
biens durables. Ce niveau elevC des achats traduit en partie les effets des gréves du 
dernier trimestre de 1970 et, iusqu'à un certain point, Ia crainte d'une hausse des 
prix. Parmi les autres categories de biens durables qui ont egalement connu une 
forte accélération, accompagnant La poussée dans Ia construction d'habitations 
neuves, celle des appareils ménagers a progressé de 11.9% et celle ties meubles, de 
10.2%. Le materiel de loisirs a egalement accuse urie progression importante 
(13.4%). 

En ce qui corn erne les biens semi-durables, les achats de vétements pour fern-
mes, qui constituent environ le tiers des depenses personnelles, oft augmenté (le 
9.5% en 1971 contre 2.8% en 1970, ce qui represente presque Ia moitie de l'aug-
mentation des achats de semi-durables. Les achats de meubles, textiles et vaisselle 
ont aussi largement contribué a ('augmentation globale. Quant aux biens non dura-
bles, les depenses portarit sur les boissons alcooliques, le tabac et les services pu-
blics ont monte Un peu plus lentement qu'en 1970, tandis que les achats d'acces-
soires d'ameublement non durables, de médicainents. des articles tie toilette et des 
cosmétiques ont augmenté a un rythme acceléré. 

Dépenses courantes des pouvoirs publics en biens et services 
Les depenses courantes des pouvoirs publics en hiens et services se sont accrues 

en 1971 de 12.0%, taux de croissance rapide mais legerement inferieur a celui de 
l'annCe précédente (15.8%). Elies ont largernent contribué au taux de croissance 
tie Ia depense nationale brute en 1971. Les dépenses des administrations provin-
ciales ont augmenté de 16.3% et celles des administrations locales tie 13.6%. Le 
taux d'accroissement des depenses du gouvernement federal s'est eleve a 6.51/o, ce 
qui est legerenient inférieur a celui de 1970 (7.3%). Aux paliers federal et local, La 
hausse des rémunCrations figure pour Ia majeure partie des gains, tandis qu'à 
l'échelon provincial Ia contribution des dépenses au titre de l'assurance-maladie 
est supCrieure. 

Formation brute de capital flxe 
Les investissements CO l)iOflS d'équipement ont sensiblement contribue a La 

croissance du P.N.B. en 1971, plus qu'en 1970. Le taux d'augmentation était de 
11% au lieu de 5.2% en 1970, grace surtout a l'accroissement considerable ties tie-
penses au titre de Ia construction neuve, qui a progressé de 23%, aprés tin recul tie 
6.2% l'année précedente. Les mises en chantier, facilitées par de meilleures condi-
tions de financernent, ont atteint le chiffre record de pres de 234,000 unites. La 
contribution tie l'Etat a Ia formation de capital fixe s'est aussi fortement accrue en 
1971 (16.3%). 

L'augmentation de 653 millions de dollars (5.8%) des immobilisations des en-
treprises en bàtinients et materiel a été largement concentrée dans Ia construction 
non résidentielle, qui a progressé tie 546 millions (10.1%). Par ailleurs, les depen-
ses en machines et materiel n'ont augmente que de 1.8% en 1971. Une baisse des 
immobilisations des entreprises a ete observée dans I'industrie manufacturiére, et 
elle n'a été que partiellement contrebalancée par l'accroissement des dCpenses 
dans les services publics. Ces deux secteurs absorbent habituellement Ia plus 
grande part des investissements. Le secteuragricole, l'industrie minière et I'admi-
nistration publique ont enregistré un taux tie croissance assez fort, tandis que les 
autres secteurs acdusaient des variations relativement moms prononcées. 
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Valeur des stocks 
II s'est produit dans lensemble peu de changement dans Ia valeur des stocks en 

1971. Laccumulation s'est établie a 137 millions de dollars contre 142 nijllions en 
1970 et 1.467 millions, montant fort appreciable, en 1969. En 1970, laccumula-
tion de 273 millions dans le secteur non agricole avait etC partieltement compen-
see par Ia regression de 118 millions dans le secteur agricole, mais en 1971 les 
stocks agricoles et non agricoles ont connu des accumulations denviron 90 mil-
lions chacun. Le redressement des stoks agricoles est attribuable surtout a l'aug-
nientation sensible de Ia production cCrCaliCre. 

La valeur des stocks des entreprises non agricoles en 1971 est demeurCe relati-
veinent faible: 87 millions contre 273 en 1970, 969 en 1969 et 479 en 1968. En 
1971, Ia forte accumulation des stocks au niveau clu detail a été accompagnCe de 
reductions dans le commerce degros et l'industrie manufacturière. L'annCe prOcC-
dente Ia plupart des secteurs avaient enregistrC de modestes augmentations. Dans 
lindustrie manufacturiOre le rapport stocks/ventes a considerablement diminué 
en 1971, ce qui fut egalement le cas clans le commerce de gros, tandis qu'au niveau 
du detail it est restC essentiellement to mCme. 

Exportations et importations de biens et services 
Le secteur extCrieur a etC influence par un certain nombre de facteurs impor-

tants. La relance de l'activité Cconomique au Canada en 1971. Ia grande instabilitC 
au sujet des problemes de balance des paiements des Etats-tJnis et Ies mesures pr- 

uliti''eintmt taIl)ie des StockS des 
entreprises non agricoles en 1971. 
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En 1971, le P.N.B. s'est accru de 8.9%. Les prix ont augmenté de 3.3% et le volume 
a progressé de 5.5%. Variation d'une année a ('autre 

Pour cent 
	

Pour cent 

12 - 	 - 12 

1961 
	

1962 	1963 	1964 	1965 	1966 	1967 	1968 	1969 	1970 	1971 

ses en aoUt pour les atténuer, et les effets tardifs de Ia decision de Juin 1970 de lais-
ser flotter le dollar r:anadien sont autant d'éléments qui ont contribué aux change-
ments survenus dans ce secteur. 

Le solde positif des operations courantes au titre des biens et services a énornié-
ment diminuC en 1971 pour tomber a 66 millions (:ontre 894 millions I'année pré-
cédente, le surplus du commerce des marchandises ayant diminué regulierement 
au cours de l'année et les paiements nets a l'égard des services ayant continue de 
croitre. 

La principale cause du changement dans les operations sur les marchandises a 
èté Ia demande croissante a l'importation a mesure que l'èconomie canadienne se 
raffermissait. Les importations de biens se soft accrues de plus de 12% pour at-
teindre 15,556 millions de dollars, les ventes américaines au Canada ayant aug-
mentC de 10% et les importations en provenance du Japon ayant grimpé de 38%. 
Les importations de vChicules automobiles et pièces ont dèpasse celles des autres 
groupes de produits, tant du point de vue de La valeur absolue (4.449 millions) que 
du taux de croissance (plus de 26%). 

La demande de biens et services canadiens a l'ètranger, méme si elle a augmenté 



218 	 CANADA 1973 

de 5.3% en 1971, n'a Pu rivaliser avec le haut taux de croissance enregistré en 
1970. Les exportations de produits, d'une valeur totale de 17,785 millions, reflé. 
talent une forte augmentation de 10 1Y. de Ia demande américaine, mais une dimi-
nution des ventes au Royaume-Uni, au Japon et au Marché commun européen, 
Dans ces derniers pays Ia reprise de Ia demande au cours de l'année a générale-
ment été distancée par les economies nord-américaines. Des augmentations parti-
culièremont importantes ont été enregistrées dans les ventes de vehicules automo-
biles et pièces, de blé, de bois d'uvre, de petrole et de gaz naturel; los ventes de 
véhicules automobiles et pièces ont atteint 4,305 millions de dollars, soit presque 
20% de plus que celles de 1970. 

Dans le domaine des services, le deficit croissant, qui a atteint 2,163 millions, 
est en grande partie attribuable au niveau élevé des paiements de revenus do pla-
cements a l'etranger, résultat de sorties exceptionnelles au dernier trimestre de 
1971. Palements et recettes étaient plus élevés que l'année prCcedente. bien que 
I'augmentation ait été modeste dans le cas des recettes. Il s'est produit certaines 
compensations dims les services, Ia légere diminution du deficit au compte des 
voyages internationaux ayant été partiellement contrebalancée par Ia baisse des 
gains nets au compte des operations au titre des transports. 

Revenus 
Pour ce qui est des revenus, Ic relèvement important des bénCfu;es des sociétés a 

Ctecaracteristiquedu debut de Ia relance économique. Les estimations preliminai-
res montrent une augmentation de 15.9% en 1971, nette amelioration par rapport a 
Ia baisse de 5.3% de 1970. La croissance semble s'étre produite en majeure partie 
au cours des trois premiers trimestres de l'annee, une hausse de 6.8% au premier 
trimestre ayant èté suivie d'augmentations de plus de 10% aux deuxieme et troi-
sième trimestres. Avant deduction de Ia dCpréciation, les bénCfices se sont accrus 
de 10% en 1971. 

Le revenu do travail a augmenté de 9.9% en 1971, avance de 1.5% sur 1970 et do 
2% sur 1969. Les secteurs producteurs de biens et les services ont tous deux pro-
gressè plus rapidement qu'en 1970, mais le taux d'accèlération a été plus Clevé 
chez les premiers. 

Les rémunérations dans les secteurs produ:teurs (Ic biens ont monte de 8.7%, 
résultat do Ia hausse des gains moyens. Mis a part 1969, ii s'agit de l'augnientation 
Ia plus élevée depuis 1966. Les augmentations les plus remarquables out eu lieu 
dans l'industrie manufacturière et Ia construction qui ont étè moms touchees par 
les gréves qu'en 1970. Dans l'industrie manufacturière les rAmunCrations out 
monte do 7.5 °!0 contre5.8% en 1970, tandisque dans Ia construction ellesont aug-
mentC de 13.9% au lieu de 54% seulement l'annee prêt édente. 

Les rêmunèrations dans les services ont augmenté de 10.8%, comparativement a 
10.0% en 1970 et 13.8% en 1969. L'emploi a progressé presque autant qu'en 1970 
tandis quo los gains mayens avancaient lCgerement. Tous les secteurs ont progres-
se, bien qu'une large part de l'augmentation soit due a Ia hausse des rémunéra-
tions dans les services (11.7%). Le secteur commercial a enregistre des gains plus 
élevés que Ic secteur non commerc:ial, 

Tous les autres elénients du revenu, a l'exception des intérCts et des revenus di-
vers de placements, ont enregistré des taux de croissance plus élevés en 1971. 
Grace surtout a des rér.oltes plus abondantes, le revenu comptable net des exploi-
tants agricoles provenant do Ia production agricole a considérablement progressé, 
augmentant de 23.3% en 1971 aprés avoir baissé do 12.9% en 1970. Le revenu net 
des entreprises non agricoles non constituées s'est élevé de 5.6% en 1971 contre 
2.5% en 1970. 
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Le revenu personnel, qul n'avait augmenté que de 7.6% en 1970, a monte de 
10.4% en 1971. La hausse des rémunérations et des paiements de transfert du gou 
vernement aux particuliers, ce dernier poste ayant augmenté de 18.5%, est le prin-
r.ipal facteur responsable de cette avance. Le revenu personnel disponible s'est 
aussi accru sensiblement, soit de 10.0%; il s'agit de Ia plus forte augmentation de- 
puis 1966. 

Sources de revenu personnel, 1950, 1960 et 1969-71 

Sourc:e 1950 1960 1969 1970 1971 

(millions de dollars) 
RemunCrationsotrevenu supplémentairedu travail 8,998 19.582 43.036 46,633 51,260 
Solde et indemnités des milithires 	.................. 154 559 884 914 908 

Revenu net des exploitants agric:oles provenant de 
Ia Production agricole ................................. 1.165 1.023 1,424 1.121 1,441 

Revenu net des ontreprises non agricoles flOfl 

constituees, y compris les layers 	.................. 1.882 3,192 5,193 5.325 5.624 

lntérCts, dividendes et revenus divers de 
placements 	............................................. 983 2,029 4.867 5.268 5,631 

Transferts cou rants 
Des administrations publiques (saul intérèts) 1.025 3.099 6.178 7,025 8.328 

Donsde:haritédessociétés 	........................ 40 81 136 140 143 

Versements porsonnels des non-residents 15 30 95 107 112 

Revenu 	personnel 	....................................... 14.262 29,595 61,813 86,533 73.447 

Emploi du revenu personnel, 1950, 1960 et 1969-71 

Emploi 	 1950 	1960 	1969 	1970 	1971 

(millions de dollars) 
Dépenses persunnelles en biens et services de 

consummation 
Bjensdurables 	.......................................... 1,576 3.236 6.975 6,798 7,778 

Biens semi-durables 	................................. 2.162 3,577 6.426 6,645 7,222 

Biens non mlurables 	.................................... 4.896 9,002 15,073 16,205 17,369 

Services 	................................................... 3.848 9,664 19,018 20,392 21,594 

Total, depenses personnelles en biens et 
services deconsomniation ........................... 12,482 25.479 47.492 50,040 53.963 

lmpôts directs sure revenu des particuliers et 
autres deductions 

lmpóts sur In revenu 	................................. 612 1,979 7,464 8.774 10.097 

Droits de succession et impôts sur les biens 
transmis par décés 	................................. 66 158 241 259 275 

ImpOts 	divers 	.......................................... 62 234 852 1,068 1.113 

Contributions patronales et salariales aux 
regimes dassurance sociale et aux regimes 
de pensions publics 	.............................. 237 657 2,350 2.446 2,561 

Total. impOts directs sur le revenu des 
particuliersetautresdéductions 	................. 977 3.028 10,907 12.547 14.046 

Autres transferts courants 
Aux sociétés 	............................................. 29 123 526 643 636 

Aux non-residents 	.................................... 36 98 163 168 178 

Total, autres transferts courants 	..................... 65 221 689 811 814 

Epargnes personnelles .................................. .. 738 867 2.725 3.135 4,624 

Revenu personnel 	....................................... 14.262 29,595 61.813 66,533 73.447 

Revenu personnel disponible 	........................ 13.285 26.567 50,906 53,986 59,401 
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Croissance industrielle 

Au debut deS anoCes 60, l'ér;onom ie canadienne avait repris apres u ne certairie 
stagnation vers Ia fin des années 50. A quelques exceptions pres, Ies annécs 60 ont 
connu des taux de croissance presque aussi élevCs que ceux clu debut des annCes 
50. En 1970, ii sest produit un affaiblissement du taux de croissance attribuable 
en partie aux restrictions monétaires et fiscales de l'année precedente. Néan-
moms, pour I'ensemble de Ia période, c'est-â-dire du premier trirnestre de 1961 au 
quatrieme de 1971, Ia production réelle a progressé de 75.8%. soit au taux trimes-
triel moyen de 1.3%. Par comparaison, durant Ia période d'expansion industrielle 
amorcCe au quatrieme triniestre de 1957 pour culminer au premier trirnestre de 
1960, Ia production réelle totale s'était accrue de 10.5%, soit en moyenne de 1.1% 
par trimestre. 

La lente croissance de Ia fin des annCes 50 et les fortes augmentations de pro-
ductwn qui ont suivi ont été gOnOralisOes dans les principales branches d'activi-
té* .  Font exception surtout celles qui, mCme durant Ia période de ralentissement 
general, ont benéficié de l'introduction de nouvelles techniques, cle nouveaux pro-
duits ou de nouvelles mCthodes de commercialisation. Ce fut le cas notamment 
des industries petroliére et charbonnière, de l'industrie chimique, des services pu-
blics, des transports aériens et des communications. II y a aussi certains groupes, 
principalement celui des services comrnunautaires, commerciaux et personnels, 
qui ont progressé de façon constante, relativement insensibles aux variations cy-
cliques, en raison surtout de facteurs tels que Ia croissance demographique. Du-
rant les années 60 et jusqu'ä aujourd'hui leur expansion s'est poursuivie sans in-
terruption. Quelques-unes des activitCs primaires, entre autres l'agriculture, qui 
sont fortement influencées par des facteurs externes, dont le temps, ont connu 
d'importantes fluctuations de production annuelle. II devenait don: plus difficile 
de dégager une tendance nette. Toutefois, plusieurs rCcoltes cérealiéres records 
durant les annCes 60 et les ventes importantes de blé a l'Ctranger ont favorable-
ment influé non seulement sur lindustrie agricole, mais aussi, indirectement, sur 
les transports et I'entreposage qui s'occupaient dc Ia manutention du blC, sur Ia 
meunerie qui produisait de grandes quantitCs de farine pour I'exportation, et ainsi 
de suite jusqu'au dCtaillant qui devait satisfaire une demande agricole accrue. 

Le tableau suivant montre les taux de croissance trimestriels moyens pour tou-
tes les branches d'activité principales relativement a Ia pCriode allant de 1961 a 
1971 et du quatrième trimestre de 1957 au premier de 1960. Les variations de pro-
duction sont particulièrement frappantes dans certains secteurs, notamment clans 
Ia construction et Ia fabrication de biens durables. L'augmentation trimestrielle 
moyenne (1.8%) de Ia production de biens (lurahles depuis Ic 1' trirnestre de 1961 

Aux fins du present article. dans I'expression..production roche par branche d'activitO", "branche d'ac-
tivitO- comprend: agriculture. forOts, peche et pigeage, mines, inclustrie nianufai:turiOre, services publics, 
:onstruction, commerce de gros at de detail, transports, entreposage. communications, finances, assuran-
ces et affaires immohilieres, administration publique at defense, at services communautaires, commer-
ciaux at personnels. l.a production represente he rendement (sans double compte) de chacune des ac:tivi-
tOs ec0000uques du Canada exprimO en dollars de 1961 l.a production totale correspond a Ia somme des 
productions individuel les. II est di [fin Ic do mesurer Is production rod he dans certaines branches. at rest 
pourquoi dans he cas do quelques activités importantes on s'est servi des effectils comnie mesures do pro. 
duction. Colles-ci no sont cependani pas toujours aussi sensibles aux fluctuations quo les mosures de Is 
production proprement dite. 
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Otait Ia plus importante parmi celles des branches principales, exception faite des 
services d'électricité et de gaz. La progression Supérleure it to movenne dons Ia fa-
I)rication de biens cturables compte en fait parmi les caracteristiques les plus mar-
(luantes de l'Ovolution écononlique depuis 1961. 

Taux de croissance trimestriels' 
4"T1957- 16rT1961. 

Detail lOFT 1960 4"T 1971 

Produit 	interieur reel 	.................................................................. 1.1 1.3 
Secteurs producteurs do biens 	................................................ 1.2 1.4 

Agrn:utture 	.................................................................. 0.7 0.9 
Fords........................................................................... 3.5 1.2 
PC:heet 	piégeage 	............................................................ -1.6 -0.1 
Mines........................................................................... 1.7 1.6 
ln(lustrie manufacluriere 	................................................ 1.4 1.4 

Iliens non durables 	................................................... 1.5 1.2 
Hiens 	durahles 	......................................................... 1.3 1.8 

Construction 	.................................................................. -0.5 1.2 
Services il electricite et de gai 	.......................................... 2.8 1.8 

Secteurs producteurs do services 	............................................. 1.0 1,3 
Transports, entreposagc et communications ........................ 1.1 1.5 

Transports........................ ....................................... .It) 1.5 
Commerce..................................................................... 1.1 1.4 

Gros..................................................................... 1.7 1.7 
Detail..................................................................... 0.8 1.2 

Finances, assurances et affaires immobilieres 	..................... 1.0 1.0 
Services commijnaulaires, t:nmmer:iauxet personnels 1.3 1.4 
Administration publique et defens.... .............................. 0.5 0.7 

1 Daprès Ia formute du taux d'intérCt compose des années terminates. 

Les ventes consid6rables de ble, aprés plusieurs années de récoltes abondantes, unt profile 
non seulement aux agriculteurs mais aussi a diverses industries. 

1: 	 ---- 	
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nonbre des 	tivités econonhiques qui a Ihi'ure actuelle prennent In plus tIampleur au 
Canada. 

Depuis le premier trimestre de 1961, cinq secteurs ont progressé plus lentement 
que durant Ia periode ecoulée entre le quatrième trimestre de 1957 et le premier de 
1960; ii s'agit entre autres des services d'electricité et de gaz, qui par ailleurs repré-
sentent l'une des branches qui ont évolué le plus rapidement. Pour ce qui est de 
l'extraction minière, le taux trimestriel moyen daugmentation a Iégerement dimi-
nué par rapport a l'expansion des années 1957-60. La décélération dans les servi-
ces electriques et gaziferes et dans l'extraction minière semble avoir rétabli un 
meilleur equilibre entre le taux de croissance de ces deux secteurs et celui de 
l'économie en general. Durant les premieres années d'apres-guerre ils avaient été 
soumis a des pressions expansionnistes exceptionnelles. Les mines canadiennes 
avaient été stimulées par une forte demande internationale a l'egard de leurs pro-
duits, et un vaste réseau d'arnenagements hydro-electriques était nécessité par une 
population croissante et une industrialisation en plein essor. En outre, l'exploita-
tion des gisenients de gaz naturel dans les provinces de l'Ouest et Ia construction 
de pipe-lines transcanadiens ont permis l'utilisation du gaz par les regions urbai-
nes densément peuplées du Canada central. Tous ces développements avaient été 
amorcés sur une assez petite échelle et exigeaient de gros investissements, les-
quels ont atteint un sommet entre 1955 et 1958. L'industrie intéressée a donc vu 
bondir sa production des que les nouvelles installations sont devenues operation-
nelles. II s'agit dindustries très sensibles aux innovations et aux changements 
technologiques, mais une fois les remaniements achevés ii ne faut pas s'etonner 
que le taux de croissance fléchisse progressivement. 
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Dans lexploitation forestière. Ia diminution du taux trimestriel moyen de crois-
sance par rapport a Ia periode 1957-60 s'explique par Ia forte depression du niveau 
de production vers Ia fin de 1957. Les taux Clevès clu debut des annCes 50 avaient 
provoquC une surproduction et une accumulation des stocks. Ce phenomène, 
double dune baisse des prix au Canada et a I'ètranger en 1957, entralna une chute 
de production durant l'année. 

Le graphique ci-après illustre Ia croissance du produit intérieur reel total depuis 
1957, avec Ia repartition entre les secteurs producteurs de biens et les secteurs de 
services. En ce qui concerne les secteurs producteurs de biens, l'essor depuis 1961 
provient surtout de Ia fabrication de biens durables. Le principal facteur de ce gain 
a été I'augmentation sans précédent de Ia production de vehicules automobiles et 
de pièces de véhicules automobiles, qui a Ia fin de 1971 s'Ctait accrue respective-
ment de 336 et 198% par rapport au premier trimestre de 1961. Abstraction faite 
des arréts de travail dus aux conflits collectifs, Ia production de véhicules automo-
biles a progressé sans interruption importante jusqu'au deuxième trimestre de 
1966, oü Ia production a régressé sensiblement. Au deuxième trimestre de 1967, Ia 
production automobile avait repris avec une vigueur nouvelle. La baisse tempo-
raire de production dans cette industrie tant au Canada qu'aux Etats-Unis est liée 
de différentes manières aux fluctuations de Ia conjoncture Cconomique de l'Amé-
rique du Nord en general, et aux restrictions monétaires et a Ia hausse des prix en 
particulier. Par ailleurs, certains considerent I'inquietude du public concernant Ia 
sécurité automobile comme un facteur de fléchissement des ventes. Ii est Ovident 

Produit intérieur reel selon Ia branche d'activité, par trimestre, 
Indice 1961=100, corrigé des variations saisonnières 
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II sutlIt iii Intsur  cii bouluit vu quc Id si)udeusc uu(umdtictUu p!vntantv a piliers, .ijipelee 
"le monstre", effectue 135 soudures et assemble un chassis d'automobile. 

qu'auun de ces facteurs ne peut ètre I'unique responsable. Au deuxième trimestre 
de 1967, les consommateurs avaient repris confiance et disposaient de fonds ac-
crus, ella conjoric:ture favorable du marche de lexportation encouragea une plus 
grande production de véhicules automobiles. Toutefois, depuis 1968, divers fac-
teurs negatifs tels que les gréves et les pénuries de pièces ont directoment ou mdi-
rectement entravé Ia production automobile qui. en 1970, s'est effondrée par suite 
d'une diminution deJa demande au niveau des consommateurs et de Ia popularité 
croissante des véhicules fabriques outre-mer, sans conipter Ia gréve dans l'indus-
trie automobile; c'est ce qui explique que pour Ia premiere fois depuis 1958 Ia pro-
duction manufacturiere totale pour l'année a diminue, et pour Ia premiere fois de-
puis 1951 le volume du commerce de detail est demeure stationnaire. En 1971. ce-
pendant, Ia production automobile a regagné son niveau de 1969. l.a siderurgie a 
egalementcontribue pour une bonne part a Ia croissance industrielle depuis 1961; 
elle a en effet progressé de 112%. Des 1965, cependant, elle fonctionnait a pleine 
capacitC et c'est pourquoi sa production s'est aussi stabilisée iusqu'a un certain 
point en 1966 et 1967. Depuis Ia fin de 1967, lindustrie a enregistré des gains fer-
mes, mis a part les effets nCgatifs directs ou indirects des pertes de ternps occa-
sionnées par les conflits collectifs vers Ia fin de 1969 et de 1970. Cette forte expan-
sion s'est poursuivie en 1971, grace a uo accroissement de La production do 9% 
entre le premier ot le quatrième trimestre. 

Une autre caracteristique de Ia croissance industrielle depuis 1961 est l'aug-
mentation du volume de Ia construction, en depit des grCves de 1969 el de 1970. 
Cette activité a dépasse pour Ia premiere fois en 1962 son niveau record do 1958. 
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Dans l'intervalle, sa production s'est situOe a peu prCs au mCme niveau qu'en 
1957, car elle na pas réussi a reprendre l'êlan engendrC par le boom des investis-
sements vers le milieu des annCes 50. NCanmoins, d'autres capitaux r.onsidérahles 
out été investis en biens sociaux et industriels au milieu des années 60, pour cul-
miner au premier trimestre de 1966. Affectés d'une part a l'industrie chimique, a 
celle des pates et papiers et a I'amenagement de centrales hydro-électriques, et 
d'autre part a Ia construction d'hopitaux, et surtout d'écoles nCcessitées par I'ac-
croissement rapide de Ia population étudiante, ces investissenients ont relancé Ia 
construction non résidentielle. Celle-ci a egalernent été stimulCe par les pro jets de 
commemoration du centenaire du Canada en 1967 et les installations de l'Expo. A 
un niveau aussi elevé d'activitC, toutefois, certains segments de l'industrie étaient 
en train d'epuiser les ressources disponibles de certaines regions. Au debut de 
1967. Ia construction non residentielle a ralenti par rapport a 1966. Les greves, Ia 
raretC et le cout ClevC des capitaux, Ia hausse des coUts et Ia decision do juin 1969 
de différer les indemnités d'immobilisation et de coüts applicables aux projets de 
construction commerciale dans trois provinces sont autant de facteurs qul out pro-
voquC Ic nivellement de Ia production dans ce secteur. 

La demande croissante de logements suscitée par l'exode rurale et l'arrivée mas-
sive d'immigrants dans les grands centres urbains, et dans une certaine mesure par 
l'entrée sur les marches du travail et de l'habitation des premieres personnes nCes 
durant Ia forte natalité du milieu des années 40, a produit une expansion considé-
rable de Ia construction rOsidenlielle, en particulier en 1964 et en 1969, ob Ia cons-
truction de maisons a marqué de nouveaux records. Parallelement, Ia construction 
d'établissements a logements multiples connaissait un nouvel essor. Le taux des 
mises en chantier a atteint un sommet au debut (le 1969 pour aller ensuite en dimi-
nuant jusqu'au dernier trimestre do 1970, par suite de Ia rareté des fonds hypothe-
caires et de Ia hausse des taux d'intérCt et des coüts de construction. La detente du 

Nouvelip ecole secondiirp a Hay River T.N..Oj. 
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cOté de l'offre s'est manifestee directement par Ia forte augmentation de Ia cons-
trijction résidentielle au dernier trimestre de 1970 et en 1971. 

Entre 1961 et 1971, les secteurs des services ont constitué une source impor-
tante d'augmentation de Ia production globale de l'economie canadienne. Les 
transports, le commerce et les services communautaires. commerciaux et person-
nels ont enregistré des taux de croissance trimestriels supêrieurs a Ia moyenne. 
Sur I'ensemble de Ia période, te transport ferroviaire a contribué pour Ia plus large 
part du gain dans les transports, bien que Ia production des transports aériens, par 
pipe-lines et des services d'autobus interurbain et rural ait progresse plus rapide-
ment. En général, les transports ont joue un rOle de premier ordre en permettant au 
Canada de respecter ses engagements considérables et croissants a l'exportation. 
Cest ce quindique clairement I'accroissement niarqué de l'activite ferroviaire et 
maritime a lepoque oü les livraisons de céréales outre-mer ont atteint leur som-
met, soit en 1963 et 1964. En 1966 et 1969, les élOments des transports qui se trou-
vaient dans une situation critique ont étO gravement affectés, directement et mdi-
rectement, par les gréves. En 1970, cependant, ii ny a pas eu de conflits collectifs 
graves et le secteur des transports a progressé au cours de Ia premiere partie de 
I'année pour atteindre un niveau nettement supérieur a celui de 1969, touché par 
les gréves; les transports aériens et par pipe-lines venaient en tête. A Ia fin de 
1971, Ia production des transports avait presque double par rapport a 1961. 

Bref, depuis 1961 l'économie canadienne progresse constamment a un rythme 
assez soutenu. Sur l'ensemble de La période, le secteur de pointe quest I'industrie 
manufacturière s'est montré fort, et de plus en plus diversifié. La demande de pro-
duits canadiens a I'etranger est demeurée élevee, et en consequence Les exporta-
tions ont accru leur part de Ia production totale, particuliérement en 1970. Malgré 
un certain affaiblissement en 1970, Ia demande de Ia part du consommateur de-
puis 1961 a etC un facteur important de laugmentation des gains au niveau de Ia 
production totale. Apres Ia période indécise de 1969 et d'une partie de 1970, oU 
gains et pertesalternaient, Ia production industrielleglobale ala fin de 1970 repre-
nait de la vigueur. 
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Ces dernières années, les agriculteurs des Prairies ont dfi remplacer leurs modes 
de production traditionnels par d'autres mieux adaptés a Ia conjuncture actuelle 
du marche. Etant donné que l'exportation représentait le principal débouché du 
ble canadien et que Ia demande de blé sur le marché international était A Ia baisse, 
ii a fallu depuis quelques années reduire considérablement Ia superficie des em-
lilavures, qui avail atteint des niveaux records de 29 et 30 millions d'acres vers Ia 
fin des anriées 60. En 1969, aprés une année caractérisée par one diminution des 
ventes et une accumulation des réserves,'la superficie des emblavures ètait tombée 
A 25 millions d'acres. Cependant. Ia récolte a été plus abondante que (:elIe de 
l'annèe précedente et les reserves orit de nouveau augmenté sensiblement. Au 
printemps 1970, le gouvernement fédéral a lance Opération reduction" (LIFT), 
programme d'un an visant A réduire les stocks de We par Ia mise en jachére des ter-
res A blCou leur utilisation pour Ia production fourragere. Ainsi. en 1970, Ia super-
ficie ensenlent. ée en blé a été réduite de moitié par rapport A 1969, soit A 12.5 mil-
lions d'acres environ. 

On continue d'encourager les agricuiteurs des Prairies a remplacer Ia culture 
céréalière par une autre. En 1971, le gouvernement fédéral a annoncé un pro-
gramme de 40 millions de dollars, CchelonnC sur trois ans, suivant lequel les agri-
(;ulteurs des Prairies qui transformeront leurs terres a NC et leurs jachères en terres 
a fourrages recevront $10 l'acre. En 1971, les emblavures représentaient 19 mil-
lions d'acres: deux fois seulement Ia superficie a été inferieure A ce niveau clepuis 
1920. Les deux annCes do production rCduite, cornhinées aux ventes élevCes ont 
donné lieu a une diminution appreciable des excédents de We au Canada. 

(Iiiriip I' hle a C ;randf ,  Ili ii rit. tin .\ I 

4 
:.' 

. • 	 4 	,'. 	, 	. 	
. 	1 

t 	 - 
• 

•, 
'S 	

, 	
4 	. 	

•J.4' 

4. 	 • 	, 	(. 
' 

' 4 ,• 	' 	II 	4 	','l 	
,-'•.'/,' , 

i 	' 	;.J. 	S•S•i 

'k 	
•"::, 	

5 	:1tt 	' 	5 IT 
t i I 1  + 

I 

• 	
, 

LP 
, 	

• r 	1# ' 
S. 

• P 	' 	., 



230 	 CANADA 1973 

Bon nombre de cultivateurs de I'Ouest ont remplacé la culture du ble par celle 
des cereales secondaires et des oléagineux. L'augmentation de Ia demande mon-
diale d'huiles comestibles a stimulé La production de colza au Canada, en particu-
her des variétés renfermant peu d'acide érucique mises au point par ha Direction 
de la recherche du ministére de l'Agriculture. A I'heure actuelle, le Canada est le 
plus grand prod u cteu r-exporta teu r de coLza au monde: en 1971, 50,754,000 bois-
seaux d'une valeur de $148,211,000 ont été exportés, cornparativement a 
28,030,000 ($79,009,000) I 'année precedente. 

La production de graine de un est montée de 9 millions de boisseaux en 1967 a 
48.9 millions en 1970, pour retomber a 25.7 en 1971. L'accroissement de Ia pro-
duction apres 1967 s'est produit au moment ou Ia demande mondiale de graine de 
lin en tant que source d'huile industrielle commençait a decliner. Entre-temps, un 
marché nouveau, quoique rstreint, se créait en Europe oU Ia graine de tin sert a 
l'ahimentation du bétail. Les stocks de graine de tin accumulés depuis quelques 
années ont quelque peu diminue et la production relativement faible que I'on pre-
voit dans les principaux pays producteurs (Argentine, Etats-linis etCanada), pour-
rait améhiorer ha situation de l'industrie d'ici Ia linde Ia carnpagne agricole 1972-73. 

La production d'orge augmente dans les Prairies oü. en 1971, 14.6 millions 
d'acres orit èté consacrées A cette culture, soit 50% de plus qu'en 1970. Ce gain est 
attribuable a Ia montée en flèche de Ia demande a l'exportation et a l'accroisse-
ment soutenu depuis quelques années de Ia demande nationale d'orge pour l'ali-
mentation des animaux. 

Dans Ies autres regions du pays, les grandes cultures servent surtout a satisfaire 
Ia demande locale d'aliments pour bétail: ainsi une grande partie des terres est 
consacrée aux fourrages, péturages et céréales melangees. En outre, les quantites 
de mais cultivées pour I'alimentation des animaux augmentent constamment. 

Dans I'lle-du-Prince-Edouard et au Nouveau-Brunswick Ia pomme de terre 
constitue une importante culture marchande, et en Ontario le soya représente une 
source d'huile végetale comestible pour le pays. 

• n 	I 	I 	II 
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Estimation de Ia superficie, du rendement et de Ia production des principales 
grandes cultures, 1970 et 1971 

Superficie 
Rcndcni,'nt 

. Production 
Culture a ) acre 

1970 1971 1970 1971' 1970 1971 1  

(acres) (boisseaux) 

Ole d'hiver 355.000 339.000 43.9 41.3 15,564,000 14,001,000 

Bldeprintemps2 	... 12,129,000 18,889.000 26.0 27.0 315,935,000 509,692,000 

Tout We 	............... 12,484.000 19,228,000 26.6 27.2 331.519,000 523.693,000 

Avoine-grain 7,149.000 7.110,000' 51.5 53.0 367.850,000 377,154,000 

Orge 	...... ............... 10,042.900 15.206.500 41.4 43.1 415.704.000 654,822,000 

Seigle dautomne 875,700 972,000 22.6 23.2 19,800,000 22,535,000 

Seigle de printemps 139.000 124,000 18.9 18.0 2.627.000 2,228,000 

Tout seigle 1,014,700 1.096.000 22.1 22.6 22.427,000 24.763,000 

Crainede lin 3.368,300 2,010.500 14.5 12.8 46.932.000 25,659,000 

Ceréales melangees ... 1.939,800 1,988.600 50.8 51.7 98,573.000 102,792.000 

Mais.grain 1.196,900 1,335.000 84.3 81.0 100.925.000 108.118.000 

Sarrasin 151.800 103.400 18.7 20.6 2.833.000 2.125.000 

Poissecs 86,400 75,900 18.9 24.2 1.631,000 1.833.000 

liaricots secs 82.000 95,100 22,6 25.7 1857,000 2.444.000 

Soya 	..................... 335.000 360,000 31,0 28.0 10,385,000 10,080.000 

Coiza 	..................... 4.050.000 5.475,000 17.8 18.0 72,200.000 98,500,000 

(cent livres) 
Pommesde terre 319,900 312•800r 172.4 174.4 55,138.000 54.537,000 

)livres) 
Crainede mou(arde .,. 200,000 265.000 940 886 187,900,000 234.750.000 

Crainedetournesol .. 70,500 215,000 785 708 55,350,000 152.250.000 
)tonnes) 

Foiri (:ujtiv6 13,620,000 13,868,000 2.08 2.00 28.266,000 27,770,000 

Maisfourrager 701.300 696,000 13.54 13.44 9.496.000 9,357,000 

Plantes-racines 9,700 10,300 12.99 13.40 126.000 138,000 

Betteravesucriere 	... 68,771 81,045r 13.33 15.00 916.906 1.216.000 

'D'après les conditions existantes vers le 20 octobre. 1Comprend des quantités relativement lai- 
bles de blé d'hiver dans toules lea provinces saul en Ontario. rChiffres  rectifies. 
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Fruits et legumes. Les fruits et les legumes ocdupent une place importante dans 
les secteurs agricole et alimentaire do I'economie. Frais ou en conserve, us consti-
tuent plus d'un tiers des aliments consommés au Canada, et un sixième do Ia Va-
leur totale. Au-deJa de 25 variCtés de fruits et legumes (sans compter (a pomme de 
terre) sont cultivées a l'échelle commerciale au Canada et rapportent près de 200 
millions de dollars par an aux cultivateurs. 

La pomme demeure le fruit Jo plus cultive au Canada. On trouve des pomme-
rales commerciales en Nouvelle-Ecosse, au Nouveau-Brunswick. clans Ic sud du 
Quebec, presque partout en Ontario, et a l'intérieur de Ia Colombie-Britannique, 
en particulier dans Ia vallée de l'Okanagan, En Ontario, on rCcolte aussi (los poi-
res, des peches, des cerises et des prunes, notamment dans Ia pénirisule de Nia-
gara et dans le comté d'Essex. Ces fruits, de mCme quo l'abricot, sont égale[flent 
cultivés sur une grande échelle dans Ic sud do Ia vallée de l'Okanagan. 

Outre los fruits d'arbre. les fraises et les framboises sont cultivées commerciale-
ment dans les provinces Maritimes, au Québec, en Ontario et en Colombie-Britan- 
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nique. Les arhorjculteurs fruitiers de Ia Colombie-Britannique cultivent aussi Ia 
mere de Logan dans le sud de Ia province et dans lile Vancouver. On pratique in-
tensivement Ia viticulture dans Ia region de Niagara en Ontario et, sur one plus pe-
tite echelle, en Colombie-Britannique. Le bleuet pousse a l'Ctat sauvage dans hon 
nombre de regions du Canada, et on en fait Ia r:ueillette commerciale dans les pro-
vinces de l'Atlantique, au Québec et en Ontario; one variCté cultivée crolt en 
Colombie-Britannique. 

La culture maraichére de plein champ au Canada est saisonnière. Au cours de 
l'hiver, ou seule Ia culture de serre est possible, la plus grande partie des legumes 
frais viennent en franchise des Etats-Unis, Pendant Ia saison agricole. Ia produc-
tion canadienne repond dans une large proportion a Ia demande. Le Canada ex-
porte certains legumes aux Etats-Unis, en particulier vers quelques grands centres 
urbains situCs près de Ia frontière. 

flu point de vue des recettes, Ia pomme de terre est Ic plus important legume 
cultivC au Canada. Elle reprCsente a elle seule prés des deux tiers de Ia valeur de Ia 
culture potagere, et environ 3% du revenu en especes des cultivateurs. Le Canada 
produit un peu plus de pommes (Ic terre qu'iI n'en consomme, et it en exporte ge-
néralement environ 5 0%. L'industrie de Ia transformation joue on rCle de premier 
plan dans Ia conimercialisation des fruits et legumes cultivés au Canada. Au cours 
des années on a construit des usines de conditionnement dans Ia plupart des gran-
des regions agricoles, et chaque saison une grande partie des fruits et legumes, 
principalement asperges, fOves, pois, mais ci tomales, est misc en conserve, t:onge-
lee nu appretCe sous d'autres formes. La congelation a gagnC en importance ces 
(lernires années, mais elle est encore loin de rattraper Ia mise en conserve. La 
plus grande partie des legumes destinés a Ia transformation est produite aux ter-
mes d'un contrat annuel liant La conserverie et le cultivateur pour Ia récolte d'une 
superficie donnee. 

La congelation des cerises et baies a sensiblement augmente ces dernières 
annOes, et cette tendance devrait so poursuivre au rythme des progrés dans Ia tech-
nologie, Ia promotion, Ia distribution et les installations d'entreposage des detail-
lants. Toutefois, Ia misc en conserve des fruits d'arbre a beaucoup diminue, tandis 
que les importations se sont accrues rapidement. Au cours des 25 dornières 
années, les exportations de legumes orit beaucoup fluctué en quantitC et en valeur, 
mais on constate malgré tout one legere tendance a Ia hausse. En revanche, pen-
dant La mCnie periode, les importations de legumes ont double, et leur valour est 
passée de 25 a 125 millions de dollars. Quant aux exportations de fruits elles sont 
demeurées relativement stables ces 25 derniOres années, et leur valeur na que IC-
gCrement augmente; par contre, les quantites de fruits importés ont double. La Va-
leur des importations de fruits du Canada est dix fois supCrieure a celle des expor-
tations. 

Bétail. Scion les estimations préliminaires pour 1971, les recettes en espCces 
provenant de Ia vente des produits agricoles se sont Clevées a 4,467 millions de 
dollars, dont 2,661 millions (600/6) provenaient de Ia vente de bestiaux ci de pro-
duits animaux, contre 63 0% en 1970. Les ventes de bovins (veaux compris) ci de 
porcs en 1971 ont rapporté 1.071 ci 431 millions de dollars respectivement. cc qui 
reprCsente 24% et 10% des recettes totales en espéces. Les recettes en espCces pro-
venant de La vente de moutons et d'agneaux soft montées en 1971 a environ 8.7 
millions de dollars. contre 8.0 millions environ en 1970. 
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Bovins, Au I Juin 1971, le nombre de gros bovins et de veaux dans les fermes 
canadiennes (sans Terre-Neuve qu i en avait 8,554 au recensement du jer  juin 1966) 
a été estimé a 13,660,000. soit 5% de plus qu'au jer  juin 1970 (13,060,000) et 
7% de plus que Ia moyenne 1965-69. 11 s'agit d'un record pour cette periode de 
l'année et d'une augmentation de 3% par rapport au sommet precedent enregistré 
en 1965 (13.260,000). Par ailleurs, Ic nombre de vaches et de génisses laitiéres a di-
minué, prolongeant ainsi Ia tendance a Ia baisse amorcée en 1962. Le nombre de 
vaches de boucherie, estimé a 3,398,500. a augmenté de 10% comparativement a 
un an plus tot. Exception faitede l'lie-du-Prince-Edouard, toutes les provinces ont 
enregistré une augmentation. II faut signaler egalement que Ia quantité de vaches 
etgénisses de boucherie, de bouvillons et de veauxa augmenté depuis 1970 et que 
les estimations représentent des records sans precédenL En 1971, les abattages 
inspectés de bovins se sont etablis 02,786,908, soit 3% de plus qu'en 1970, et ceux 
de veaux 0 464,240, soit 7% de moms que l'annee précédente. On sattend que les 
abattages de bovins en 1972 et 1973 refléteront I'augmentation rapide du nombre 
des vaches de boucherie depuis 1969. 

Les exportations de bovins de boucherie (200 lb et plus) en 1971 Se sont élevées 
0 11,346, soit une diminution de 35% par rapport a 1970, tandis que celles de bo-
vms d'engraissement (200 lbet plus)se soot accrues de 102%, passant de 7507 en 
19700 15.130 en 1971. Les exportations de veaux vers les Etats-Unis se sont chif -
frees a 108,000, baisse de 7% sur 1970. Les importations totales de boeuf en prove-
nance de I'Océanie ont flechi de 33% en 1971 par rapport a 1970 (donnees pu-
bliées par I'Association canadienne des éleveurs de bovins). 

La baisse des importations provenant de l'Australie et de Ia Nouvelle-Zélande 
en 1971 peut s'expliquer de la facon suivante: 1 °  I'Australie a connu une grave sé-
cheresse generale qui a provoqué une diminution de Ia production: 2°  en Australie 
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comme en Nouvelle-Zélande les troupeaux grossissent, ce qui entraine one réduc-
tion tempora ire des reserves; 30  en 1971 les deux pays ont cherché a elargir leurs 
débouchés et a ouvrir de nouveaux marches hors de I'Amerique du Nord. 

Importations de boeuf 

Austrahe Nouvelle-Zélande 	 E.-U. Total 

(millions de livres) 
1970 	.............................. 50.2 72.7 	 5.8 128.7 
1971 	.............................. 221 60.3 	 17.4 99.8 
Taux de 
variation 	........................ -56% - 17% 	 +195% -22% 

-33% 

Le ministére de I'Agriculture du Canada signale qu'a Toronto le prix moyen 
pondéré des bouvillons de choix en 1971 étaitde $34.30 les cent livres, comparati-
voment a $32.25 en 1970. Le prix moyen pondéré des bons bouvillons d'engraisse-
ment était de $34.15 en 1971 et $33.95 en 1970. Ces prix soot nettement supérieurs 
aux moyennes quinquennales (1966-70) de $29.55 et $30.10. Quant aux veaux de 
choix et bons, le prix moyen était de $40.05 en 1971 et $40.00 en 1970; la moyenne 
quinquennale était de $37.00. 

Porcs. Au 1" juin 1971 le nombre de porcs au Canada (sans Terre-Neuve qui en 
comptait 7,307 au recensemerit du 1" juin 1966) s'établissait a 7,374,000, soit une 
augmentation de 4% par rapport au leT  juin 1970. Ce chiffre depasse de 32% Ia 
moyenne quinquennale (1965-69), mais il demeure inférieur au niveau record de 
7,413,000 enregistré en 1943. Face a Ia faiblesse de Ia demande sur le marchO in-
ternational des grains et aux bas prix des porcs. les cultivateurs ont garde leurs 
porcs et utilise leur grain. Selon le ministére de l'Agriculture du Canada, 
10,113,281 carcasses de porcs ont éte classées en 1971, soit 17% de plus qu'en 
1970. L'augmentation de l'abattage a fait baisser les prix; a Toronto le prix moyen 
pondere est descendu a $25.80 les cent livres pour les porcs d'indice 100, contre 
$32.20 en 1970 et $35.70 en 1969. Par ailleurs, le fléchissement des prix a stimulé 
les exportations de porcs abattus et vivants. De 1970 a 1971 les exportations de 
porcs abattus ont augmenté de 40% pour passer de 70,550.548 a 98.777.216, et cel-
les de porcs vivants se soot accrues de 10%, atteignant 67,649. 

Ovins. La population de moutons et d'agneaux du Canada (saufTerre-Neuve qui 
en comptait 14,381 au 1 ,r juin 1966) est passée entre 1970 et 1971 do 898,000 a 
997,500, augmentation de 11% qui assure le maintien de Ia tendance a Ia hausse 
amorcée en 1970. Dans l'Ouest il s'est produit une augmentation remarquable de 
19%: dans lEst elle n'était que de 2%. Le troupeau reproduiteur compose de bétes 
d'un an et plus a grossi de 11%. Les abattages inspectes de moutons et d'agneaux 
en 1971 ont atteint 205,032. comparativement a 181.332 en 1970 et 212,751 en 
1969. Selon les données publiées dans Commerce du Canada, les exportations de 
moutons et d'agneaux ont baissé de 13%. passant de 6,649 en 1970 a 5,780 en 
1971. Cependant, les importations daninlaux vivants au cours de Ia méme 
période sont montées de 28,121 a 37,412, augmentation due entièrement a I'ac-
croissement des importations en provenance des Etats-Unis. Les importations de 
viande de mouton et d'agneau ont fléchi de 38%, passant de 70,010.600 Iivres en 
1970 a 43,675,500 en 1971. A Toronto, le prix moyen pondere des agneaux de qua-
lité en 1971 était de $30.65 les cent livres, soit une baisse par rapport a 1970 
($33.65) mais une hausse comparativement a Ia moyenne de 1966-70 ($29.85). 



236 	 CANADA 1973 

Estimation de La production et disparition de viande, 1969 et 1970 
1969 1970 1969 1970 

B 
Animauxabattus 	. ....................... nombre 3.254.600 3,220.800 903,500 823.000 
Exportation de viande 	......... rnilliers do lb 82.812 118,723 3,529 6,024 
Production de vjando 	....... ..... milijers do lb 1.801,347 1,805.823 107,619 97.068 
Disparition intérleuro 	............ inilliors do lb 1,843,850r 1,809,489 106,585 96,286 
Consommation par habitant 	.................. lb 87.4r 84.5 5.1 4.5 

Pan: Mouton 	 agneat  
Animauxabattus 	........................ nombre 8.730.100 10,092.600 413,000 363,800 
Exportation do viande 	......... milliers do lb 56,655 71.287 690 635 
Production do viande 	............ milliers de lb 1,134,496 1,328.114 18,081 16,016 
Disparition intêrieure ............ milliers do lb 1,093,618 1.184.003 84,307 75.727 
Cansammation par habitant 	.................. lb 51.9 55.3 4.0 3.5 

Abals Conserves de viande 

production 	....... ................. milliers do lb 11 5,560 121,267 132,405 147,316 
Disparition intérieure ..... 	...... milliers de lb 81.965 72.723 159,106 168.568 
Consommation par habitant 	.................. lb 4.0 3.4 7.5 7.9 

r(hif1ro rectifje 

Disparition de viande par habitant selon le poids de 
La carcasse habillée et refroidie 

Annec Boeuf Veati 
Mouton 

et 
agrceau 

Parc: Abats 
Conserves 

do 
viandt! 

Total 

(livres) 

1935 53.6 9.8 6.0 39.3 5.5 1.5 115.7 
1940 54,5 10.8 4.5 44.7 5.5 1.3 121.3 
1945 65.4 12.4 4,3 52.8 5.6 3.3 143.8 
1950 50.8 9.4 2.2 55.0 4.9 5.1 127.4 
1955 69,1 8.4 2.6 49.2 5.3 4.2 138.8 
1960 70.0 6.9 2.9 52.6 4.8 6.4 143.6 
1966 84.2 7.0 3.4 46.9 3,6 4.2 149.3 
1967 84.0 7.2 3.6 53.8 3,9 4.7 157.2 
1968 86.5 6.4 4.2 53.6 3.8 4.7 159,2 
1969 87.4 5.1 4.0 51.9 4.0 4,6 157.0 
1970 65.6 4.4 3.7 56.9 3.4 4.7 158.7 

tChiffre roctifié 

Industrie laitière. Toutes les provinces du Canada produisent du lait. Selon les 
estimations du 1 juin 1970, 2.6 millions de vaches Iaitières ont produit au cours 
de l'annCe 18.3 milliards de livres de lait. 

Certaines provinces produisent toutefois plus de bit que d'autres. Ensemble. le 
Québec et I'Ontario ont fourni 73% des approvisionnements laitiers du Canada en 
1970. En general, Ia production laitiére est plus élevée dons les regions a forte den-
site de population. 

Environ 63% de Ia production totale a servi a Ia fahri:ation de produits laitiers, 
dont tes principaux ont Oté le beurre, le fromage, les autres produits du bit con-
centre et les mélanges pour crème glacee. En 1970, 42% de Ia production a été uti-
Iisée dons Ia fabrication du beurre de fabrique, 13% pour le fromage ot 8% pour les 
produits du lait concentré, y compris les mélanges pour crème glacCe. Les ventes 
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Production et utjljsatjon du lait au Canada, par region, 1968-70 

l,ait utilist 
Production pour Ia \'enles LaO 

Régon Année totale de fabrication tIe lait utilisé 

lait de pruduits liquide ala ferme 
laitiers 

)miltiers de 	ivies) 
Marituties 	.............. 	............... 1968 828.752 371,176 363,619 93,957 

1969 852.582 404,959 354,322 93,301 

1970 826,966 384.009 355,332 87.625 

Québec et Ontario 	.................. 1968 13.386,760 9,087.426 3,453,082 846.252 

1969 13.801.236 9.555.626 3.415,180 830,430 

1970 13.332.589 9.048.283 3,472.174 812.132 

Prairies 	................................. 1958 3.218.196 1.815,463 790,521 612.212 

1969 3,150,315 1.760,925 788,332 601.058 

1970 3.169,599 1,769.525 809,919 590.155 

Colornbie-Ftritonnique 	............ 1968 927,874 355,524 522,166 50,184 
1969 907,249 327.108 529,997 50.144 

1970 949.357 336,080 562.877 50.400 

Total, Canada 1968 18.361,582 11,629,589 5,129,388 1,602,605 
1969 18,711,382 12,048,518 5,087,831 1,574,933 

1970 18,278,511 11,537,897 5,200,302 1,540,312 

Br)Vins Iiolstein-I'risunnt daits 0110 te.rnie situet' pros do Windsor (Quo). 



238 	 CANADA 1973 

de lait liquide figuraient pour environ 28%, le resteayant été utilisé sur place pour 
l'alimentation du bétail, Ia consommatjon humaine et Ia fabrication de beurre de 
ferme. 

Les fermes laitières sont actuellement moms nombreuses mais plus grandes 
qu'il a dix ans. Selon les recensements de 1956, 1961 et 1966, le nombre des fer-
mes ayant des vaches laitières était respectivement de 399,000, 309,000 et 222,000 
et le nombre de celles ayant de 18 a 32 vaches, de 33,000, 38,000 et 39,000. 

Les quatre prmncipales races de bovins laitiers au Canada sont: Holstein, Ayr-
shire, Guernsey et Jersey. De plus, une quantitO appreciable de lait provient des 
races élevées a La fois pour Ia production laitiére et pour Ia boucherie. 

En 1970, Ia valeur a Ia ferme de Ia production de lait était de 742 millions de 
dollars environ, celle du lait destine a l'industrie de 366 millions et celle du lait 
vendu nature de 314 millions. 

Volaille et oeufs. L'aviculture a évolué avec le temps. Autrefois un grand nom-
bre de fermiers possédaient quelques poules et aujourd'hui un petit nombre en 
elève des milliers. On a egalement amOlioré les techniques et les bâtiments d'ele-
vage, et Ia lutte contre les maladies. A cet égard, on peut citer notamment I'intro-
duction du vaccin de Marek, qui est encore au stade des essais preliminaires nlais 
qui permet de réduire de 80 a 100% les pertes dues a Ia maladie de Marek. 

Les variations saisonnières du nombre d'ufs sur le marché ont presque disparu 
grace a l'elimination des problemes d'ordre climatique et a l'établissement de fer-
mes avicoles près des grandes villes comme Montréal, Toronto. Winnipeg et Van-
couver. On produit egalement beaucoup d'ufs et de volaille a griller dans Ia 
vallée d'Annapolis (N.-E.), a Moncton (N.-B.) et dans le sud-ouest de l'Ontario. La 
commercialisation des ceufs et de Ia volaille est régie par des normes strictes que le 
service d'inspection du gouvernement federal applique uniformément dans tout le 
pays. 

Sommaire des approvisionnements et de l'emploi de La viande de volaille 
et des oeufs au Canada, 1970 

Total, 
Detail 	 viandede Poule 	Poulet 	Dindon 	Ole 	Canard 	Oeufs 

volaille 

(mjlliers de livres de viande éviscérée) 

Stocks au br  janvier 
Production 
Importations ............... 

Total, approvision- 
nements ............... 

Exportations ............... 

Stocksau 31 décembro 
Oeufsdecouvée ......... 

Disparition interne 

	

51.009 	3.205 	20.511 	26.545 

	

980,161 	83.157 	662,804 	225,307 

	

4.655 	1,387 	1,720 	277 

	

1,035,825 	87.729 	684.835 	252.129 

	

7.271 	- 	2.059 	5,192 

	

70,104 	6,401 	30,434 	32.230 

	

958.450 	81,328 	652,342 	214.707 
(livres) 

milliers 
dedou- 
lames 

	

235 
	

513 	2.237 

	

3,661 
	

5.432 	495,650 

	

1,291 	12,586 

3,896 7,236 510,473 
1 19 7,062 

392 647 5.801 
30.945 

3,503 6.570 466,665 
douzaines 

Parhabitant 	 44.8 	3.8 	30.5 	10.0 	0.16 	0.31 	21.8 

Chiffres n'ayant pas lieu do figurer. 
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Fourrures. La traite des fourrures est a l'origine de Ia colonisation du Canada. 
Les premiers explorateurs rapportaient dans leur pays les peaux danimaux a four-
rure acquises des trappeurs indiens. Le désir d'accaparer ce commerce suscita Ia 
creation de compagnies et d'associations qul, en echange de certains privileges de 
traite, s'engageaient C proniouvoir Ia colonisation du nouveau pays. La premiere 
compagnie autorisCe a faire le commerce des fourrures fut fondCe par des 
marchands de France en 1603. L'exploration du nord et de l'ouest du Canada per-
mit de constater l'abondance de La faune, et en 1670 uiie compagnie anglaise, Ia 
Compagnie de La Baie d'Iludson, recevait l'autorisation do faire Ic commerce des 
fourrures et construisait son premier poste sur Ia baie dHudson. D'autres postes 
ne devaient pas tarder a surgir jusqu'au littoral du Pacifique. La premiere compa-
gnie canadienne a faire ce commerce a etC formée par un groupe de marchands de 
Montréal en 1783. En 1821 Ia Compagnie de Ia Baie d'Hudson absorbait toutes les 
compagnies de ce genre en Amérique du Nord britannique. 
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La statistique des fourrures est recueillie et publiée annuellernent depuis 1920. 
Pour Ia saison 1970-71 on a récolté 4,486,259 peaux, soit moms qu'en 1969-70 
(5,140,230), et Ia valeur est tombée a $27,442,442 contre $34,246,942. La valeur 
des peaux d'animaux sauvages vendues en 1970-71 s'est élevée a $12,983,661, soit 
47.3% de Ia valeur totale. Le produit des fermes d'elevage est tombé de 
$18,687,262 a $14,458,781. La valeur des ventes de peaux de vison a été de 
beaucoup inférieure au montant sans précédent de $29,505,450 enregistré en 
1965-66. 

La valeur des peaux non apprêtées exportées durant Ia saison 1970-71 est 
tombée a $26,247,000 contre $28,784,000 Ia saison précédente. Les importations 
sont montées a $21,095,000 en 1970-71 au lieu de$18,696,000 en 1969-70. 

Nombre et valeur des peaux, selon I'espece, 1970-71 
Valeur 

Valeur Espe e 	 Nombre 	'aleur 	 moyenne 
moyenne 

1966-71 

Total .................................................... 

(dol lars) 

2.014 20,900 10.38 9,74 

2,007 39,784 19.82 24.08 
14 980 70.00 81.89 

361 77,824 215.58 171.43 
355.379 4,461.127 12.55 14.67 

3 81 27.00 28.28 
• 	 28.462 361,385 12.70 10.51 
• 	 48,233 27.453 0.57 0,82 

6.637 176,452 26.59 17.80 

83 969 11.67 12.69 
34,744 409,616 11.79 9.92 

316 4,793 15.17 16.30 
• 	 26,218 322.613 12.30 14.00 

13 156 12.00 11,16 
42.365 1.157.606 27.32 28.27 
52.312 413.317 7.90 8.32 

• 	 67.378 527,497 7.83 11.03 
1.572.885 2.110,101 1.34 1.15 

15,654 435.434 27.82 23.89 
26.460 12.268 0.46 0.46 
31,818 113.250 3.56 4.16 

9.898 351.230 35.48 50.41 
185.126 1,677,904 9.06 7.75 

178 64 0.36 0.44 
475.573 153.722 0.32 0.47 

3.408 42,374 12.43 13.19 
2.475 49,576 20.03 22.28 

596 35,185 59.04 38.62 
2.990,610 12,983,661 

1,255 39,144 31.19 33.76 
1.494.394 14,419,637 9.65 11.54 
1.495,649 14,458,781 

4,486,259 27,442,442 

Chiffres n'ayant pas lieu de figurer. 
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Forêts 
Les forêts du Canada comptent parmi les plus importantes ressoun:es renouve-

lables do pays. S'etendant a travers le continent en une ceinture ininterronipue (Ic 
600 a 1,300 mules de large, elles alimentent en matiére premiere les grandes in-
dustries des sciages, des pates et papiers, du contre-plaquC et dautres industries 
du boiS, si essentielles a l'économie du pays. Dc plus, les forCts canadiennes rCgu-
larisent le ruissellement des eaux, empéchent l'érosion, abritent et protègent Ia 
faune, et offrent des possibilités sans pareilles sur le plan récreatif. 

Les forCts productives—celles qui donnent du bois utilisable—couvrent prCs 
d'un million tie mules carrés. Le volume total du bois dans ces foréts est estimé a 
plus de 750 milliards de pieds cubes. Les conifères constituent les quatre cinquiè-
mes de ce bois, tandis que les feuillus comptent pour un cinquieme. 

Dans une proportion des trois quarts. Ia region forestiere productive du Canada 
forme Ia forCt dite boréale, qui s'etend vers l'ouest puis vers le nord-ouest en une 
large ceinture, depuis La cOte atlantique jusqu'a l'Alaska. Dans cette zone, les coni-
féres predominent, les essences les plus communes étant l'epinette, le sapin bau-
mier et Ic pin. La forCt borésle comporte aussi de nombreux feuilLus, notamment le 
peuplier et le bouleau a papier. 

Les regions forestiCres Grands lacs-Saint-Laurent et Acadienne se situent au sud 
de Ia zone boréale. Là, les peuplements sont mélanges; on y trouve de nombreuses 
essences. dont le pin blanc et le pin rouge, Ia pruche, l'épinette. le cedre et le 

Sapin de Douglas vieux de 300 ans, sur la c0te. de Ia Colombie-Bri-
ta nniqto' 



sdpifl, c:o1nL]le priricipaux tuniferes, tandis que le bouleiu aune, Irahie, Ic cliOnc 
et Ic tilleul d'Amérique dominent chez les feuillus. 

La region cOtière de Ia Colombie-Britannique présente un aspect totalernent dif-
férent. Ses forèts se composent exciusivement de coniféres et, en raison d'un cli-
mat doux et humide et des fortes précipitations, des arbres de grande taille-200 
pieds de haut ci plus de six pieds de diametr—y abondent. Cette region repré-
sente moms de 2% de Ia superficie forestière du pays mais produit presque le 
quart du bois abattu. Les principales essences sont le thuya, Ia pruche, I'epinette, 
Ic sapin ci le sapin de Douglas. 

Les forOts de coniféres des regions montagneuses de l'Alberta et de I'iniérieur de 
Ia Colombie-Britannique sont mixtes; Ia repartition et les caractCristiques des es-
sences dependent du climat local, qui vane du sec au trés humide. Par suite de 
l'installatiori de riombreuses nouvelles usines de pates ci papiers, Ia production 
dans cette region s'est rapidement accrue ces dernieres annAes. 

Les seules foréts canadiennes réellement composées (Ic feuillus occupent une 
superficie relativement restreinte dans l'extreme sud de I'Ontario, zone a prédo-
minance agricole. 

Propriété et administration des forêts 
Quatre-vingt pour cent (les forêts productives canadiennes appartiennent a 

PEtat. En vertu de l'Acte de !'Aménique du Nord britannique, les gouvernements 
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provinciaux disposent du pouvoir exciusif de legiferer en ce qui concerne l'amé-
nagement et Ia vente des terres domaniales, y compris des forêts et des bois. au  
sein de leur territoire propre. Dans le Nord, qui ne contient qu'environ 8% des 
foréts productives du pays, les foréts sont administrées par le gouvernement 
fédéral. 

Pendant de nombreuses années, les gouvernements fédéral et provinciaux ont 
eu pour politique de conserver au domaine public les terres non indispensables a 
l'agriculture. Toutefois, dans quelques-unes des regions de colonisation plus an-
cienne, Ia proportion de terres d'appartenance privée est forte, specialement dans 
les trois provinces Maritimes ou près des deux tiers des forêts productives appar-
tiennent a des particuliers ou a des compagnies. Ainsi, l'administration et Ia pro-
tection de Ia majeure partie des terres forestiéres productives du Canada incom-
bent aux divers gouvernements provinciaux, qui mettent les foréts a Ia disposition 
de l'industrie privée au moyen de baux a long terme, ou selon d'autres modalites. 

Industries forestières 
Ce secteur industriel a fourni environ 17.7% de toutes les exportations cana-

diennes en 1971. II englohe l'exploitation forestiére, les industries primaires du 
bois et du papier dont la matière premiere est surtout le bois rond et les industries 
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secondaires du bois et du papier qui transforment le bois d'wuvre, Ia pâte de bois, 
le papier debase et d'autres matiéres en une foule de produ its divers. 

Exploitation forestière. La production canadienne de billes de sciage et de pla-
cage, de billots, de bois a pâte, de poteaux et d'autres formes de bois rond en 1970 
a été estimée a 4,288 millions de pieds cubes, ce qul représente une légere diminu-
tion par rapport a 1969 (4,304 millions). La Colombie-Britannique a fourni environ 
45 1Y. de Ia production totale, suivie du Québec (24 0/6) et de l'Ontario (14%).  Dans 
les provinces situées a l'est des Rocheuses Ia production de bois rond a baissé de 
59 millions de pieds cubes par rapport a 1969, mais cc recul a Oté partiellement 
compensé par une legere augmentation en Colombie-Britannique. La majeure par-
tie du bois rond destine a l'usage industriel a atteint au moms un certain dogré de 
transformation au Canada, mais environ 3% a été exporté a l'état brut. 

La mécanisation do l'exploitation forestière semble s'être stabilisée dans lEst du 
Canada et on ne s'attent pas a de grands changements au cours des quelques pro-
chaines années. Ii est donc a prévoir que Ia productivité du travail dans ce do-
maine augmentera moms rapidement que les années prAcédentes: les effectifs sont 
déjà tombes de 29.606 en 1969 a 28,930 en 1970, soit une diminution de 2%, et Ia 
production totale a egalement baissC, bien quo legérement. 

Scieries et ateliers de rabotage. Cette industrie est particulierement sensible a Ia 
conjoncture économique du pays et a Ia situation sur les marches étrangers. en 
particulier celui des Etats-tjnis. Du fail que les conditions êconorniques au Canada 
et aux Etats-Unis se soft quelque peu améliorees, et grace notamment a l'augmen-
tation de Ia construction rCsidentielle dans les deux pays en 1971, le marchC du 
bois d'auvre s'est nettement relevC, quant au prix et quant au volume. La produc-
tion de bois d'uvre au Canada a ainsi repris son mouvement a Ia hausse et a at-
teint environ 12,850 millions do pieds-planche en 1971, soit 13% de plus qu'en 
1970 (11,350 millions). La tendance a long terme en faveur de l'agrandissement 
des scieries et do l'automation complete se poursuit, notamment en Colombie-Bri-
tannique oü l'industrie des sciages est de plus en plus intCgrée a celle des pates et 
papiers. L'emploi dans l'industrie des sciages et des rabotages représentait 48,776 
annees-hommes en 1970, et les rémunCrations $314,014,000. l.a valour totale des 
expeditions s'est elevée a $1,135,377,000, le bois d'oeuvre figtirant pour 
$925,358,000 et les copeaux de bois pour $124,863,000. l.a valeur des exportations 
do sciages Ctait de $663,775,000 en 1970 et $829,437,00() en 1971. 

Autres industries du bois 
Ce groupe comprend les fabriques do bardeaux, de placages et contre-plaques ot 

de panneaux do particules qui, tout comme les scieries et les usines de pates et pa-
piers, sont des industries primaires du bois. II englobe aussi los industries secon-
daires qui transforment le bois d'ceuvre, le contre-plaque et les panneaux de parti-
cules en parquets, portes, chassis, structures lamellaires, bâtiments prefahriques, 
caisses, tonneaux, cercueils, ustensiles, etc. En 1970, l'emploi dans ces industries 
représentait 38,933 annees-hommes et les rémunCrations $237,319,000. La valeur 
des expeditions a été de $814,698,000, l'industrie des placages et contre-plaqués 
figurant pour $262,118,000 et cello des chassis, portes et bois d'uvre (y compris 
celles des parquets de bois franc et dos batiments prefabriques) pour 
$338,537,000. 
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Pates et papiers 
L.a fabrication des pates et papiers est depuis longternps l'industrie do pointe du 

Canada. Bien que son expansion ne soil pas aussi rapide que celle do certaines au-
tres industries manufacturières, elle se classe encore premiere pour l'emploi, tes 
remunerations versees et Ia valeur ajoutée par La fabrication. La valeur brute a Ia 
vente dans cette seule industrie forme 3.4% du produit national brut et est interve-
nue pour 12.5% de Ia valeur globale des exportations (:anadiennes en 1970 (13.2% 
en 1969 et 13.1 1% en 1968). LeCanada est le deuxième producleurde pâte debnis 
au monde (18,589,885 tonnes en 1969) aprés les Etats-Unis (40,490.000), et Ic plus 
grand exportateur. La production de papier journal au Canada est de beaucoup Ia 
plus forte au monde: 8.938.000 tonnes en 1969, soit prés de 40% de Ia production 
ni on d ia Jo. 

I,'industrie canadienne des pates el papiers confectionne surtout des pates de 
bois ainsi que des papiers et cartons de l)ase, mais dIe fabrique aussi des papiers et 
cartons façonnCs ci memo des produits chiniiques, de l'alcool et d'autres sous-pro-
duits. Environ 70% des pates fabriquees en 1970 ont été transformees au Canada 
en d'autres produits, notamment en papier journal. Le reste a etC exporté. 

I.e Québec domine l'industrie des pates et papiers au Canada, avant produit 
36.5% de Ia valeur totale des expeditions en 1970. Viennent ensuite I'Ontario avec 
25.7% et Ia Colombie-Britannique avec 22.9%. En Colombie-Britannique, l'indus-
trie prend rapidement de l'ampleur depuis quelques annCes grace it I'irnplantation 
d'un certain nombre d'usines de pates et papiers kraft, en particulier dans I'intC-
rieur do Ia province. Dans I'Est du Canada egalement le secteur des pates et pa-
piers kraft s'est deve)oppe en fleche. 

Industries de Ia transformation du papier 
Cette categoric comprend los fabricants de papier-toiture asphalté, de boites et 

sacs en papier et d'autres produits de Ia transformation du papier. En 1970, eIle 
groupait 496 établissements (502 en 1969), employaii 40,709 personnes (40,766 en 
1969) et versait $276,718,000 en rCmunCrations ($255.663.000 en 1969); Ia valeur 
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des expeditions a atteint un nouveau record de $1,079,686,000 ($1,062,535,000 
en 1969). Contrairement a l'industrie des pates et papiers de base, les industries 
de Ia transformation du papier dependent surtout du marché intérieur. 

Principales statistiques de l'industrie des pates et papiers, 
1967, 1968 et 1969 

Detail 1967 1968 1969 

Etablissements 	............................................. nombre 136 137 138 
Effectifs 	............ ..................................... .....  nombre 73,983 73,498 75.427 
Remunerations 	............................................. milliers do dollars 516,724 552,162 611.591 
Valeur des expeditions de produits de 

propre fabrication 	.................................... milliers do dollars 2,301.044 	2,446,874 2.771.276 
Valeur ajoutée —activité manufacturiCre 	......... milliers do dollars 1.052,085 1.080,941 1.259,411 
PAteexpediee 	.............................................  milliersdetonnes 5,150 5,985 6,899 

milliers do dollars 630.604 719.397 862.098 
Papier et carton expedies 	.............................. milliers de tonnes 10,963 11,183 12,093 

milliers de dollars 1.542,726 1.574.616 1,733.151 
Papier journal exporte 	................................. milliers do tonnes 7,464 7,479 8,235 

milliers do dollars 955,261 989,831 1,260.579 

Reboisement en Ontario. Le pin gris est une source importante de 
pâte et de bois d'oeuvre dii Québec a l'Alberta. 
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Péches 

Au Canada, Ia peche commerciale se pratique surtout dans les provinces cOtiè-
reset les zones intérjeures en bordure de vastes nappes d'eau douce. Avec des pri-
ses annuelles dépassant nettemeni le million de tonnes métriques (2,200 millions 
de livres). Ic Canada so classe parmi les principaux producteurs au monde. 

Sur Ia cOte de l'Auantique, Ia flotte canadienne concurrence les flottes d'au 
moms 15 pays qui capturent des quantites, parmi les plus abondantes au monde, 
de poissons, mollusques et crustacés vivant des vastes ressources du plateau con-
tinental. Sur la cOte du Pacifique, le plateau continental est étroit et moms riche on 
faune aquatique rnais, grace a une exploitation rationnelle, on y trouve toujours du 
saumon et autres fruits de mer pour le marché mondial. Les pecheries dans les lacs 
du centre et du ford donnent du corégone et autres poissons d'eau douce, surtout 
pour Ia clientele nord-amérir.aine. 

En 1971, grace aux conditions favorables du marché, les prix des produits de Ia 
peche ont etC generalement Olevés, ce qui a compense en partie Ia diminution de Ia 
récolte de certaines especes. Les prises, d'un poids total de 2,500 millions de Ii-
vres. ont rapporté brut 204 millions de dollars a 65,000 pecheurs. Le volume a di-
minue de 6% et les recettes de 1% par rapport a Ia saison précCdente. 

Le gros do Ia production des pecheries canadiennes provient de Ia cCte de 
l'Ailantique oü. en 1971, los pCcheurs oni t:apturC 2.200 millions de livres de Pois-
son, d'une valour record de 133 millions de dollars. Les prises sur Ia côte de 
I'Atlantique oft baissé graduellement depuis le sommet de 2,500 millions de Ii-
vros atteint en 1968, mais los gains des pecheurs n'ont pas cessC d'augmenter. 

L'un des principaux groupes de poissons de Ia cOte de l'Atlantique est celui dos 
poissons de fond, qui vivent ci se nourrissent a proximitC do fond de Ia mer. Los 
prises de deux des poissons do fond les mieux connus, Ia morue et l'aiglefiri, oft 
diniinué ces derniCres annCes, mais le recul a été compense par un a(:croissement 
des prises de sCbasie et de petits poissons plats. Les prises totales de poissons de 
fond sont donc demeurCes relativenient stable (1.1 on 1.2 million de livres) depuis 
1965. Los captures en 1971 comprenaienI 448 millions do Ii'res de morue. 249 
millions de livres do sébaste, 282 millions de livres de petits poissons plats ci 54 
millions do livres d'aiglefin. Moms do Ia moitié (40 5 45%) des poissons de fond 
sont captures par les gros navires do pCche, Ic reste par les embarcations cOtiCres. 

Le hareng constitue Ic tiers de tous les debarquements de poisson au Canada. 
L'expansion rapide de Ia peche au hareng sur Ia cOte est au cours des annCes 60 a 
culminC en 1968, les prises ayant alors atteint 1.200 millions de Iivres. mais cUes 
ont diminué graduellement par Ia suite pour tomber a 924 millions en 1971. Cette 
pechea rapportéaux pecheurs un montant brut de 13.2 millions do dollars, soitun 
petit peu moms que I'annee precedente. 

Les prises de homard (38 millions de livres) ont Cté legerement plus élevées 
qu'en 1970 et supérieures a Ia moyenne quinquennale 1966-70. En moyenne, les 
prix payés aux pecheurs ont Cté plus Clevés qu'en 1970, et pour cette raison ainsi 
qu'à cause de l'augmentation du volume des prises, les recettes brutes des pé-
cheurs ont atteint Ic montant record de 33 millions de dollars. 

La tendance a Ia baisse des captures de pCtoncles, manifeste ces derniCres 
annCes, s'est poursuivie en 1971; les prises so sontchiffrees a 11.2 millions do Ii-
vres, soit 14% de moms qu'en 1970. La hausse des prix payés aux pécheurs a etC 
insuffisante pour maintenir le niveau des recettes, qui est tombe de 8%. 

Le volume des prises et Ia valeur qu'elles représentent pour les pCcheurs ont di-
minué par rapport a 1970 dans trois provinces: Nouveau-Brunswick, Ile-du-Prin-
ce-Edouard et Québec. A Terre-Neuve. los captures ont diminue mais dIes ont 
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Minéraux et énergie 
Le Canada est trés ri:he en inineraux: ii coiripte parmi Jes plus grands produc-

teurs au monde. Depuis tes recherches dor chimeriques entreprises par Frobisher 
au XVII siècle, l'histoire du Canada a souvent été liée de près a l'exploration eta Ia 
mise en valeur des ressources minérales. Des les xviie et xvllle  siècles, on a dé-
couvert et exploité des gisements de houille en Nouvelle-Ecosse et de minerai de 
ferau Québec. La Commission géologique du Canada, fondée en 1842, encouragea 
Ia collecte d'informations sur les minéraux du pays. Dans Ia décennie suivante, Ia 
premiere ruée vers lor attira les prospecteurs a Barkerville, dans le district de Ca-
riboo (C-B,), On découvrit plus tard de l'argent, du zinc et du plomb dans le dis-
trict de Kootenay. Dans le nord de l'Ontario, des équipes de dynamiteurs travail-
lant ala construction de Ia voie ferrée du Canadieri Pacifique rnirent a jour les ri-
chesgisements de cuivre et de nickel de Ia region. L'événement Ic plus célèbre de 
l'histoire rninière du Canada fut sans conteste Ia ruée vers l'or du Kiondike en 
1896, mais les découvertes de minerais comme le cobalt, l'argent, I'uranium, 
l'amiante et Ia potasse au xxe siècle, ainsi que de nouveaux gisements de cuivre, 
de nickel et defer, revêtent une importance plus grande. 

La hausse de valeur de Ia production minérale, de 499 millions de dollars en 
1945 a 5916 millions en 1971, illustre bien l'essor remarquable de l'industrie mi-
nière canadienne depuis Ia Seconde Guerre mondiale. Les chiffres suivants té-
moignent de son importance dans l'èconomie canadienne: plus de 1.187 millions 

La recherche de petrole, de gaz et de minéraux a amené de nombreuses sociétés dans les Ter-
ritoires du Nord -Quest. 
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investis, en 1970, par les compagnies minières et d'exploration (sans lindustrie 
du petrole et du gaz naturel) en depenses d'exploration, de mise en valeur, d'im-
mobilisation et de reparation; exportations de produits minéraux dune valeur su-
pCrieure A 5,000 millions, soit prés du quart du commerce d'exportation du Cana-
da; plus de 100,000 Canadiens employCs dans cette industrie; et environ 300 
mines en activitC. Des villes comme Sudbury (Ont.) et Trail (C.-B.) vivent presque 
entièrement des richesses minérales de Ia region, tandis que Toronto et Calgary 
sont, pour les industries minières et petrolieres, des centres financiers oü Ia vie de 
bien des gens depend de l'activitC extractive. 

La valeur de la production minerale au Canada s'est chiffree a 5,916 millions de 
dollarsen 1971. contre 5,713 millions en 1970 et 4,736 millions en 1969. En 1971, 
les minéraux metalliques representaient 50% de cette valeur. Les principaux sont, 
par ordre dimportance, le nickel, le cuivre, le minerai de fer, le zinc, le plomb, l'or 
et largent. Les combustibles minéraux, petrote et gaz naturel en tCte, figuraient 
pour 34% de Ia valeur totale de Ia production. Les minéraux non metalliques et les 
rnatériaux de construction ont contribué chacun pour 8%. Les principaux maté-
riaux de construction sont le ciment, le sable et le gravier. et  Ia pierre; dans le 
groupe des minéraux non metalliques l'amiante domine, suivi de Ia potasse, du sel 
et du soufre Clémentaire. En 1971, le principal produit mineral a été le pétrole brut 
dont Ia valeur de Ia production a atteint 1,351 millions comparativement a 1,156 
millions en 1970 eta 423 millions en 1960. 

Le gaz nature! est Ia principale source (10 snutre elêmentaire. doni In muitie est transformee 
en enurais. 
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La production canadienne de nickel est passée de 305.881 tonnes d'une valeur 
de 830 millions en 1970 a 293,947 tonnes dune valeur de 798 millions en 1971. La 
hausse des couts de main-d'uvre ces dernières années a contribué a faire monter 
le prix de $1 Ia livre en 1968 a $1.36 en 1971. La niajeure partie du nickel produit 
au Canada vient de Ia region de Sudbury (Ont.) 00 l'International Nickel Company 
et Ia Falconbridge Nickel Mines Ltd. exploitent des mines. 

La production de cuivre en 1971 a atteint 714,507 tonnes (672,717 en 1970) 
d'une valeur de 755 millions de dollars (779 millions en 1970). Parmi les pays non 
communistes, le Canada occupe le quatriéme rang pour Ia production du cuivre. 
Les principales provinces productrices sont l'Ontario (303,631 tonnes), le Québec 
(187,062) et Ia Colombie-Britannique (134,110). L'International Nickel Company, 
qui exploite des mines, des usines, des fonderies et une affinerie de cuivre dans le 
district de Sudbury en Ontario, est le plus important producteur de cuivre du 
pays. L'Ecstall Mining Ltd., qui exploite Ia mine Kidd Creek près de Tirnmins 
(Out,), occupe le deuxiOme rang. Les principaux producteurs de cuivre du Québec 
soft Ia Gaspé Copper Mines a Murdochville et les mines Opemiska a Chapais. 

Le minerai de fer est le quatrième en importance au Canada. La production de 
1971 s'est elevée a 48 millions de tonnes d'une valeur de 560 millions de dollars. 
contre 52 millions de tonnes d'une valeur de 589 millions en 1970. L'Iron Ore 
Company of Canada, qui exploite Ia mine du lac Carol au Labrador, est le premier 
producteur, suivi de Ia Compagnie Miniére Québec Cartier a Gagnon (Qué.) et des 
exploitations de I'Iron Ore Company a Ia frontière Québec/Labrador. Le Canada 
est le quatriéme producteur de minerai de fer au monde, aprés I'U.R,S.S., les Etats-
Unis et Ia France. 
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Pour La valeur de la production, le zinc se classe au cinquieme rang parmi les 
minéraux extraits au Canada. En 1971 Ia production s'est élevee a 1.227,376 ton-
nes d'une valeur de 411 millions, contre 1,251.911 tonnes d'une valeur de 399 
millions en 1970. La production canadienne de zinc a presque triple depuis 10 
ans. Le Canada est le premier producteur de zinc du monde non (:OmmUfliSte, avec 
prés du tiers de la production totale. Trois exploitations relativement nouvelles, 
l'Ecstall Mining Ltd. prés de Timmins (Ont.), Ia Pine Point Mines Ltd. a Pine Point 
(TN-U.) et Ia Brunswick Mining and Smelting Corporation Ltd, prCs de Bathurst 
(N-B.), fournissent plus de Ia moitié de Ia production canadienne de zinc. 

La production de gaz naturel a continue a s'accroitre de façon spectaculaire, at-
teignant 2,298.000 millions de pieds cubes d'une valeur de 319 millions de dollars. 
En 1970 Ia production était de 2,277.109 millions de pieds cubes (315 millions de 
dollars) et. en 1960, elle n'était que de 523.000 millions de pieds cubes (52 mil-
lions de dollars). 

L'amiante, l'un des plus importants minéraux canadiens, est resté en septième 
place en 1971 avec une production de 1.641,000 tonnes évaluée a 210 millions de 
dollars. Plus de 80% de l'amiante produit au Canada vient du Québec, et le reste 
du Yukon, de Ia Colombie-Britannique, de Terre-Neuve et de l'Ontario. Les plus 
grandes exploitations d'amiante sont Ia mine Jeffrey de Ia Canadian Johns-Man-
yule Company Ltd. a Asbestos (Qué.) et les mines British Canadian et King-Beaver 
de l'Asbestos Corporation Ltd. situCes respectivement a Black Lake (Qué.) et a 
Thetford Mines (Que.). Le Canada produit environ le tiers des approvisionne-
ments mondiaux en amiante et n'est precédé que de I'U.R.S.S. pour la production 
annuelle. 
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Le ciment est le plus important matériau de construction produit au Canada: ii 
occupe le neuvième rang parmi les minéraux. Environ les deux tiers du ciment ca-
nadien viennent de l'Ontario et du Québec oü sont situées 13 des 24 cimenteries 
du pays. dont les plus irnportantes soot celles de Ia Compagnie St. Lawrence Ce-
ment a C!arkson (Ont.). de Ciments Canada Ltée a Montréal (Qué.) et de Ia Corn-
pagnie Miron Ltée a Saint-Michel (Qué.). 

Parmi les minéraux de moindre importancedont Ia production s'est accrue con-
sidérablement depuis 10 ans, ii convient de citer les sous-produits du gaz naturel, 
le soufre élémentaire, Ia potasse et le molybdène. Dans le cas des sous-produits du 
gaz naturel (pentane, butane, propane, etc.). dont Ia valeur est passée de 16 mil-
lions de dollars en 1960 a 202 millions en 1971, l'accroissement est lie dire;te-
ment a laugmentation de Ia production de gaz naturel commercialisable. rendue 
possible grace a Ia construction dun réseau de pipe-lines pour acheminer le gaz 
de !'Ouest vers les consommateurs de l'Est. 

La productionde soufreen 1971 esttombeeà 3,065,000 tonnes contre 3,548.310 
en 1970 et Ia valeur en dollars a 20.8 millions contre 28.3 millions. Cette baisse est 
due a une surabondance de soufre sur le marché mondial. Le gaz naturel étant Ia 
principale source de soufre elémentaire au Canada,Ia production ne soufre, quel 
qu'en soit le prix, est directement proportionnelle a celle de gaz naturel. Presque 
tout le soufre est transformé en acide sulfurique. dont Ia moitié sert a Ia fabrication 
des engrais. 

La production canadienne de potasse est passée de moms dun million de dol-
lars en 1960 a 128 millions en 1971, plusieurs mines ayant été mises en exploita-
tion en Saskatchewan entre 1962 e.t 1970. L'International Minerals and Chemical 
Corporation (Canada) Ltd., qui exploite deux mines a Esterhazy (Sask.), est le 
principal producteur canadien. Environ 95% de Ia production mondiale de pa-
tasse est utilisée sous forme d'engrais. 

Le Canada n'est depasse que par les Etats-I.Jnis comme producteur de molybde-
ne. La valeur de la production est passée dun million en 1970 a 44 millions en 
1971. Plus de 80% de Ia production canadienne provient de trois mines situées en 
Colombie-l3ritannique et exploitées par Endako Mines Ltd., British Columbia Mo-
lybdenum Ltd. et Brenda Mines Ltd. 

Salle de contrOle de Ia nouvelle affinerie de nickel-fer de Falconhridge. 
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Production minérale du Canada, par genre, 1970 et 1971 

Miniraux 
1970 

Quantite Vileur 

1971' 

Qsiantite Valour 

S $ 

Metalliquec 
i\ntimoine 	.....  ....... ............ livres 726.474 1,104,040 330,000 249.000 

Argeni 	.... .. ..................... onces troy 44,250,804 81.863.988 44.938,000 70.103.000 

Bismuth 	................................. livres 590,340 3.370.554 267.000 1,331.000 

Cadmium 	.............................. lirres 4,307.953 15.336.313 4,132.000 7,889.000 

(;;Il(ium 	.............. ................... livres 443.557 374.476 304,000 282,000 

Cobalt 	.................................... livres 4,561,213 10,207,366 4,992,000 10.936,000 

Colombiuni (CO205) 	............... livres 4.694,239 4.819.951 2,176,000 2.199.000 

Cuivre 	........................... ...... livres 1.345.434.265 779,242.403 1.429,013,000 754.517.000 

Etain 	.................................... livres 263.716 421,946 294,000 512.000 

Ferrefondu 	........................ tonnes .31,591,232 . 	. 30,917.000 

I nd ' Li m 	........................... onces troy , 	- . 	. . 
Magnesium 	........................... livres 20.707.110 7.140.807 14.504.000 5,205,000 

Men ure 	........... ...................... livres  
Mineral defer 	..................... tonnes 52.314,020 588,631,353 48,475,000 559,779,000 

Molybdéne 	......................... ..livres 33.771,716 57,140,574 26,637.000 44.3:38.000 

Nickel... 	... 	.. 	........................... livres 611,762.362 830,366,823 587,894,000 798,162,000 

Or 	................................. onces troy 2,408,574 88,057.464 2.243.000 79,268,000 

Platinides 	........................ onces trov 482.428 43.556,597 468,000 38,928,000 

Flomb ........... ......................... livres 778.369.611 323.138.074 81 3.370.000 109.803,000 

SélCnium 	.............................. lirres 663,336 5,704,690 690.000 5,964,000 

'I'antale 	'rasO 	..................... livres 317,024 2.251.182 450,000 3,150.000 

Tellure 	................................ Iivres 58,333 365.748 22.000 136.000 

Thorium (ThOa) 	................... ..livres - - - - 
'rungstene (WOn) ..................... livres 3.726,800 . 	. 3,100.000 

Uranium )U308) 	..................... livres 8.208,7:34 . 	. 8,021.000 

Yttrium (YiOn) ........................ (ivies . 	. . . 
Zin. 	.................................... (ivies 2,503,821,441 398,858,754 2,454,733,000 410,680,000 

Total. metalliques . 	. 3.073,344,135 . . 	2,934,348.000 

Non metalliquas 
Amiante .............................. tonnes 1,661,644 208,146.533 1,641,000 210,435,000 

Anhydridearsénieux ,,.,,.,..,,.,.. livres 141,250 15.500 - - 
Azote 	................. ................... ml pi3  . 	. . 	. . 
Barytine .............................. (onnes 147,251 1,388.125 137.000 1.370,000 

Bioxyde de titane, etc . 	......... tonnes , 	. 34.622,589 . 	. 38,765,000 

Diatomite 	........................... tonnes  
Dolomie ot brucite 	............... tonries . 	. 3,332,000 . 	. 3,000.000 

Feldspath 	........................... tonnes 10.656 290.541 10,000 302.000 

Gypse 	.................... ............ tonnes 6,318,523 14,199.435 6,800.000 15,043.000 

Helium 	................................. mipi'  
Lithine 	.................................. ivies  
Mica 	.................................... livres - - - - 
Oxyde defer . ....................... tonnes - - - - 
Pierregemme 	......................... ivres 128,572 145.441 75,000 100.000 

Pierre meulière ..................... tonnes - - 1,000 
Pierre do savon et talc2 	......... tonnes 72,055 3.141.894 67,000 1,110,000 

Potasse(KnO) 	..................... tonnes 3,420,212 108.694,791 3,872.000 328,067.000 

Pyrite. pvrrhotine 	............... tonnes 362.669 1.699,474 318.000 1.186.000 

Quart? 	.............................. tonnes 3,238.037 6,810.737 2,526.000 4,655,000 

Sd. 	..... ............................... tonnes 5,358,896 36.097.817 5,334,000 36.835.000 

Soufre, gaz de (onderie 	......... tonnes 705.876 7.433.101 676,000 5.106.000 

Soufre Clementaire ........... .... t000es 3.548.330 28.353.509 3,065,000 20.771,000 

Spath fluor 	........................ tonnes . 	1 4.595.522 . 	. 2.550.000 
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Production mineraledu Canada, par genre, 1970e1 1971 (fin) 

1970 	 19711 
Minoraux 

Quantik' 	Valeur 	Quantite 	Valour 

$ $ 
Non metalliques (fin) 

Sulfate de sodium 	............... tonnes 490.547 7.601,778 480,000 7,640,000 
Syenite nephelinique ............ tonnes 486,667 5.801.228 500,000 6,000.000 
Tourbemousseuse 	............... tonnes 320.471 10,167,631 326.000 10,401,000 

Total, non metalliques ... 480,537,626 ... 493.137.000 

Combustibles 
Gaz naturel 	..................... 	..... mi pP 2.277,108,791 315,099,792 2,297,653,000 318,528,000 
llouille 	.......... ........ ............ tonnes 16.604,164 86.067.421 19,336.000 133,928.000 
Ptrole brut 	........................... barils 461,180.059 1,156.453,580 500,306.000 1,351.010.000 
Sous.produts du gaz 

natural 	...................... ........ barils 77,783.497 160.109,956 88,362.000 202,503.000 

Total. combustibles ... 1.717.730.749 ... 2,005.969,000 

Matérlaux de construction 
Chaux ................................. tonnes 1.647.954 21.074,866 1,519,000 19,050,000 
Ciment 	.......... .................... tonnes 7,945,915 156,193,740 9.534.000 194.218.000 
Pierre 	................................. tonnes 65.322.840 87.975,750 64.800.000 88,100,000 
Produ its d'argile 	.............................. . . 42.661.070 . 	. 46.825.000 
Sable et gravier ..................... tonnes 202,656.000 133,558.000 201,450.000 134,250.000 

Total, matériaux deconstruetion ... 441,463,426 ... 482,443,000 

Total general 	.............................. .. 5,713,075,936 ... 5,915,897.000 

'Estimations préliminaires. 
2 Y compris Is pyrophyllite. 
.Chiffres non disponibles. 

..N'avanl pas lieu do figurer 
- Néant ou zero. 

Valeur de La production minérale du Canada, par catégorie, 1961-71 

MinCraux Combus. Matériaux 
Année MAtaux non tibles de Total 

metalliques fossiles construction 

Imillions de dollars) 
1961 	................................ 1.387 210 674 331 2,603 
1962 	................................. 1.496 217 770 356 2.840 
1963 	................................. 1.510 253 885 379 3.027 
1964 	................................. 1,702 287 973 403 3,365 
1965 	................................. 1.908 327 1,045 434 3,714 
1966 	................................. 1.985 363 1,152 481 3,980 
1967 	................................. 2,285 406 1.234 455 4,380 
1968 	................................. 2,493 447 1,343 440 4,722 
1969 	....................... .......... 2,378 450 1,465 443 4,736 
1970 	................................. 3.073 481 1,718 441 5,713 
1971' 	................................. 2.934 493 2,006 482 5,916 

'Estimations préliminaires. 
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Production minerale du Canada, par province, 1969-71 

Province 	 1969 	 19711 	 1971' 

$ 04, $ $ % 
Terre-Neuve 	..................... 256,935.937 5.4 353,204,018 6.2 336,715.000 5.7 
lIe-du-Prince-Edouard 451,500 - 640,000 - 650.000 - 
Nouvelle-Ecosse 	............... 58,631.575 1,2 56,932,457 1.0 59.536,000 1.0 

Nouveau-Brunswick 94.592.565 2.0 104,360.504 1.8 107,361.000 1.8 

Quèbe.. 	.............. ............. 717,175,486r 15.1 800,923,801 14.0 770,008,000 13.0 

Ontario 	............... ............ 1.223.380,337 25.8 1.590,135,577 27.8 1,562,646,000 26.4 

Manitoba 	........................ 246,340,849 5.2 331,857,872 5.8 319,959,000 5.4 
Saskatchewan 	.................. 344,629,366r 7.3 379,145.873 6.6 381.826,000 6.5 

Alberta 	........................... 1,205,308,015 25,5 1.394.714.967 24.4 1.652.071,000 27.9 

Colombie-Britannique 433.934.789r 9.2 489.834,639 8.6 531.573.000 9.0 

Yukon 	.... ....................... 35,402.563 .8 77.511.933 1.4 94,031.000 1.6 

Territoires du 
Nord-Ouest 	.................. 119,170,870 2.5 133.814.295 2.4 99.521.000 1.7 

Total 	........................... 4,735.953,872r 100.0 5.713,075,936 100.0 5,915,897,000 100.0 

'Estimations preliminaires 
rChiffres rectifies. 
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Pétrole et gaz naturel 
L'industrie pétroliere est le principal producteur de produits minéraux au Cana-

da. En 1971, on a extrait des hydrocarbures pour une valeur de $1 .872,041 000, 
soit une augmentation de 14.7% sur 1970. Le pAtrole brut, le plus important mine-
ral du pays, est intervenu pour $1,351,010,000 (500306000 barils), le gaz naturel 
pour $318,528,000 (2,298,000 millions cle pieds cubes) et les pentanes, propane et 
butane pour $202,503,000 (88362,000 barils). De plus, le soufre Clémentaire, 
récuperC sous forme de sous-produit du gaz, a une grande valeur. La production 
de l'Alberta représente 82% de Ia production totale, celle de Ia Saskatchewan 11%, 
celle de Ia Colombie-Britannique 5% et celle des autres provinces 2%. 

Les expeditions de tous les produ its, a l'exception du soufre, se sont accrues en 
1971. La production de petrole brut synthetique a augmenté de 28.6%. Le Canada 
exporte do grandes quantités de gaz naturel et de pétrole brut aux Etats-tJnis. En 
1971, les exportations de gaz naturel ant atteint 910,778,277 nii pi3  (milliers de 
plods cubes) d'une valeur de $254,720,186, soit une augmentation de 16.8% sur 
1970, et Ia demande amCricaine de gaz naturel continue de croitre. Le Canada a cx-
porte. en 1971, 270,770,504 barils do pétrole brut évaluA a $786,851,000, salt une 
augmentation de 21.2% par rapport a 1970. Les importations se sont élevées a 
244,971,778 barils. Les raffineries situées a l'est de Ia aligne de partage énergéti-
que" (ligne partant de Pembroke et descendant jusqu'à Brockville en Ontario) trai-
tent le iétrole brut importé, surtout du Venezuela mais aussi du Moyen-Orient et 
de l'Afrique. Le brut du Canada, qui vient en ma (cure partie de l'Ouest canadien, 
est utilisé a l'ouest de Ia ligne de partage. 
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Les ventes totales de produits de petrole raffiné en 1971 ont atteint 522,393454 
barils: 174,768,355 barils d'essence. 174.603,862 barils de distillats moyens, 
109.285,270 barjls de mazout lourd et 63,735,967 barils d'huiles et de graisses lu-
brifiantes. d'asphalte et d'autres produ its. 

I,acheminement du petrole et du gaz naturel vers diverses regions du continent 
exige un vaste réseau de pipe-lines. Les oléoducs et gazoducs sont donc devenus 
un moyen de transport important. En 1971. Ic volume de pétrole brut et de ses 
dérivés (gaz tiquefies et produits de petrole raffiné) transporté par canalisation 
s'est éleve a 401.807 millions de barils-milles, augmentation de 9% par rapport a 
1970, et celui de gaz naturel a 1,390,669 millions de mi pi3-milles, avance de 10% 
sur I'année precedente. Cette augmentation provient directement de I'accroisse-
rnent de La demande de gaz naturel. 

En 1970. les depenses totales d'exploitation et d'immobilisation de I'industrie 
pétroliére se chiffraient a $1,472,113,000. L'industrie a fait de grands efforts pour 
trouver de nouvelles reserves et accroitre sa production d'hydrocarbures depuis 
1961, annéeoü elle n'avait investi que $716,158,000. En 1970, lestravaux geologi-
ques et geophysiques ont coütC $174,029,000: I'acquisition de terrains et de con-
cessions, $164,243,000; les forages d'exploration et de traçage. $269,033,000; les 
immobilisations supplementaires. $311,058,000: les travaux sur Ic terrain, les 
puits et les operations des usines de gaz naturel. $252,674,000: et les redevances, 
impOtset depenses diverses, $301,076,000. Sur Ic montant total ($1,0 35 ,348,000), 
70% ont été depenses en Alberta, 9% en Saskatchewan et 8% en Colombie-Britan-
nique. 

Ri[tiiuri 	uir,I ori 
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Ces dernieres années, l'expioration geologique et geophysique dans les Territoi-
res du NJord-Ouest, dans les lies de l'Arctique et au large des cOtes canadiennes a 
pris énorménient d'ampleur. La Panarctic Oil, entreprise appartenant en commun 
au gouvernement fédéral et a des investisseurs privés, a trouvé du gaz dans les lies 
Melville et Roi-Christian, et du pétrole dans Ia péninsule Fosheim située dans Ia 
partie centrale de !'ile Ellesmere. L'Imperiai Oil a découvert du pétrole dans le 
delta du Mackenzie. Aussi hon nombre de sociétés possédant de vastes conces-
sions dans ces regions ont-elles intensifié leurs travaux d'exploration. D'apres les 
levés sismiques. géologiques et geophysiques, les reserves potentielles de petrole 
ordinaire au Canada sont de plus de 125.000 millions de barils, dont 25,000 mil-
lions au large de Ia côte est. Les sables bitumineux de I'Athabasca contiennent 

I11StillIitl(lll dun pipt-Illu 	jill servIrli i1al  

du sud et (Ic lest. 

environ 300,000 millions de barils de petrole brut synthetique rOcupérable par 
extraction ou par procédC thermique. 

Charbon 
Dans l'Ouest du Canada, Ia production de charbon bitumineux a encore accuse 

une augmentation importante en 1971, mais pas aussi prononcée qu'on l'avait 
d'abord prévu; Ia hausse des coüts et los difficultés de mise en service de l'equipe-
ment ont retardé Ia croissance. L'industrie japonaise de lacier, qui a de plus en 
plus besoin do charbon a coke de qualite supérieureet desire diversifier ses sources 
d'approvisionnement, a signO ces dernieres annCes des contrats a long terme avec 
les producteurs de charbon de l'Ouest canadien en vue de Ia livraison de 175 6 200 
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millions de tonnes de houllle au cours de Ia prochaine quinzaine d'années. Pour 
satisfaire aces engagements, il a fallu accroltre lequipement des diverses exploi-
tations. améliorer les moyens de transport entre les mines et le port, et aménager 
sur Ia cOle Quest des gares maritimes capables d'accueillir les chargements. Cepen-
dant. en raison des difficultés techniques et financières éprouvées par les explol-
tants de charbon bitumineux de lOuest canadien ces derniers mois, certains con-
trats font présentement l'objet de nouvelles négociations avec Ia siderurgie japo-
riaise. NOanmoins, les premieres exportations vers le Japon s'élevaient a environ 
un million de tonnes par an: en 1970 cUes ont atteint 4.4 millions et en 1971. 7.7 
millions. Dc plus, en dépit des problémes actuels a court terme, elles devraient at-
teindre entre 15 et 20 millions de tonnes par an vers le milieu des années 80. 
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puis emmaxasine en attendant dëtre expédie. 

11 est a prévoir que les mines de charbon subbitumineux de I'Alberta et les 
mines de lignite de Ia Saskatchewan, exploitées a ciel ouvert et a peu de frais, four-
niront aux centrales thermiques de plus en plus de houille, car les quelques usines 
hydrauliques restantes ne suffisent pas 0 combler Ia demande accrue d'energie 
électrique dans Ce secteur geographique. 

Dans l'Est du Canada, les efforts soutenus de rationalisation de I'industrie ex-
tractive de charbon bitumineux de Ia Nouvelle-Ecosse a entrainO d'autres ferme-
tures de mines et une baisse de la production. Au Nouveau-Brunswick, par contre, 
oü cette industrie est présentement monopolisée par Ia société d'Etat N.-B. Coal 
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Limited, Ia production a augmente surtout en raison de Ia demande accrue des 
centrales thermiques. 

La production de charbon au Canada en 1971 s'est Ctablie a 19.3 millions de ton-
nes. soit 2.7 millions (165%) do plus quen 1970. Les subventions mises a part, Ia 
valeur preliminaire de cette production était de 134 millions de dollars contre 86 
millions en 1970. Les importations. dont 90% sont allées aux aciéries et aux cen-
trales thermiques de l'Ontario, ont atteint 17,800,000 tonnes, tandis queles expor-
tations s'élevaient a 7.700,000 tonnes. 

Production de charbon, par province, 1970 et 1971 

Province 	 1970 	 1971' 

(tonnes courtes) 

Nouvelle-Ecosse 	.............. 	........... ........................................ 	 2.122,358 1.946,000 
Nouveau-Brunswick 	.................... ....................................... .395,642 510.000 
Saskatchewan 	................................. .................................... 	 3,819,191 3.242.000 
Alberta 	................. 	............................................................ 6,783,911 8.914,000 
Colombie-Britannique 	......................................................... 3.483.062 4,724,000 

Total, Canada 	.................................................................. 16,604,164 19,336,000 

'Estimations pr&iminaires. 

Electricité 
La production canadienne d'energie electrique croIt regulierement a un rythme 

remarquable depuis le debut du siècle. A partir d'une faible puissance de 133,000 
kW en 1900, elle est passée a environ 46,800,000 a Ia fin de 1971. 

Bien quo traditionnellement les ressources hydrauliques aient etC et demeurent 
Ia principale source d'Cnergie electrique du Canada, les ressources thermiques de-
viennent de plus en plus importantes et l'on prévoit que cette tendance se pour-
suivra. Le choix entre l'amenagement d'une centrale hydra.ulique ou d'une ceo-
trale thermique dolt tenir compte d'un certain nonibre de considerations com-
plexes, dont les principales sont d'ordre économique. Les investissements elevés 
que nécessite Ia construction d'une centrale hydraulique soot compensés par les 
frais d'entretien et d'exploitation, qui sont de beam oup inférieurs a ceux d'une 
centrale thermique. La longue vie de Ia centrale hvdraulique, sa fiabilitO et sa fad-
lité d'adaptation a divers appels de puissance reprCsentent autant davantages 
supplémentaires, sans compter que l'eau est une ressource renouvelable. L'usine 
thermique, en revanche. pout Ctre établie a proxiniilCde Ia region a desservir, cequi 
réduit Ic coCt du transport. On commence toutefois a s'inquiéter des problemes de 
pollution que posent ces usines. 

La tendance marquee en faveur de Ia construction de centrales thermiques ob-
servée au cours des années 50 tient en partie a ce que dans bien des regions du 
Canada, et pour des raisons d'économie, Ia plupart des emplacements hydro-
electriques assez rapprochCs des centres de distribution Ctaient deja aménagés, 
obligeant les planificateurs a se tourner vers d'autres sources d'Cnergie electrique. 
Le progrCs recent des techniques de transport du courant a trés haute tension a 
cependant stimule l'amenagement d'usines hydrauliques a des endroits jugCs 
auparavant trop eloignes. NCanmoins, los centrales thermiques deviendront sans 
doute un jour Ies plus importantes. 



RICIIESSES NATVREIIES 	 263 

I. USIIIt' i IVUHJHU( Ii I I p I c L Keffle Kil 	I w 	 \1.i:,Ld. 	U. 

tinale de 1,219,21110 k\V. 

Ressources hydrauliques et amenagements hydro-eiectriques 
Dc vastes ressources hydrauliques sont exploitées dans toutes les provinces sauf 

dans l'lle-du-Prince-Edouard, oü ii n'existe pas de grands cours d'eau. A Terre-
Neuve, ou les ressources sont estimées considerables, Ia topographie et le debit 
sont propices aux aménagements hydro-electriques. Incidemment, aux chutes 
Churchill dans Ic Labrador se construit actuellement Ia plus imposante centrale 
hydro-electrique jarnais réalisCe; une fois terminée, vers Ia fin des années 70, elIe 
aura une puissance de 5,225,000 kW. II s'agit de La plus grande usine electrique au 
monde. Les ressources hydrauliques de la Nouvelle-Ecosse ci du Nouveau-Bruns-
wick, bien que minimes par rapport a celles des autres provinces, représentent 
oéanmoins une source précieuse d'energie. Les nombreux cours d'eau de taille 
moyenne fournissent I'energie riécessaire aux villes et servent a l'exploitatioo des 
ressources forestiCres et minérales. La province de Québec est Ia mieux pourvue 
en ressources hydrauliques (plus de 40% du total national) et possède Ia plus forte 
puissance installee. Ce chiffre, si impressioonant soit-il, pourra être double si les 
projets d'amenagement de certaines riviéres se déversant dans la bale James se 
concrétisent et donnent lieu a un accroissement de La production de 12 a 15 mil-
lions de M. La plus grande centrale hydro-electrique du Canada est celle de 
Beauharnois sur le Saint-Laurent, qul est exploitée par I'Hydro-Québec et a une 
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Lignes de transport do I ' energie reliunt Li centrale des chutes ( hurchill no 	iiu 
Québec. II a fallu cinq ans pour achever cette installation qui a Coüté 950 millions do dollars. 

puissance de 1,574,260 kW. Viennent ensuite Ia centrale Bersimis I, dune puis-
sance de 912,000 kW, etcelle de l'Aluminium du Canada Limitèe a Chute-des-Pas-
ses (742,500 kW). Le complexe Manicouagan-Outardes de I'Hydro-Québec est un 
autre aménagement electrique d'envergure qui, une fois achevé, produira 
5,540,000 kW sur les deux rivières. 11 compte déjà une puissance installèe de 
3,900,000 kW. En Ontario, presque toutes les ressources hydrauliques utilisables a 
proximitO des centres de distribution sont aujourd'hui exploitées et Ion envisage 
Ia mise en valeur d'emplacements plus eloignes. La majeure partie de l'energie hy-
dro-electrique de Ia province est produite par l'Hydro-Ontario, le plus important 
service d'utilitè publique au Canada. Ses principales usines, d'une puissance gb-
bale de 1,804,200 kW, sont situées a Queenston surla rivière Niagara. Le Manitoba 
est Ia mieux dotèe des provinces des Prairies, avec les immenses ressources de Ia 
Winnipeg, de Ia Churchill, de Ia Saskatchewan et du Nelson. En Alberta, la plu-
part des installations sont situèes sur Ia rivière Bow et ses affluents. La Colonibie-
Britannique vient au second rang quant aux ressources hydrauliques disponibles, 
et au troisième quant a Ia puissance installèe. Les aménagements en cours sur Ia ri-
vière de Ia Paix et le fleuve Columbia fourniront d'immenses ressources èriergéti-
ques. Au Yukon et dans los Territoires du Nord-Ouest, les ressources hydrauliques 
revêtent une importance particulière pour la mise en valeur des regions rninières 
comme Mayo et Yellowknife. Au Yukon, be fleuve du méme nom et ses affluents 
fournissent Ia plus grande partie des ressources. Bien que le relevé soit encore in-
complet, les cours d'eau se déversant dans be Grand lac des Esciaves, et Ia rivière 
Nahanni-Sud qui so jette dans le Mackenzie, offrent un potentiel considerable. 
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Centrales thermiques classiques 
Environ 90 1% de l'équipernent thermique classique utilisé au Canada est ac-

tionne par des turbines a vapeur, et le reste par des turbines àgaz et des moteurs a 
combustion interne. L'Ile-du-Prince-Edouard, Ia Nouvelle-Ecosse, Ic Nouveau-
Brunswick, I'Ontario, Ia Saskatchewan, lAlberta et les Territoires du Nord-Ouest 
dependent surtout des centrales thermiques pour leur approvisionnement en 
énergie. Labondance des ressources hydrauliques du Québec a jusquici limité a 
des fins locales l'utilisation de l'énergie therinique. Le projet d'amenagement de Ia 
baie James, s'il se realise. devrait maintenir la puissance hydraulique au premier 
rang. Le Manitoba et La Colombie-Britannique disposent toutes deux d'une puis-
sance thermique considerable, mais pour le moment on développe surtout l'Cner-
gie hydro-electrique. 

Centrales nucléaires 
l.a production commerciale d'energie electrique par des centrales utilisant Ia 

chaleur produite par réacteur nucléaire constitue l'un des principaux apports du 
Canada a Ia technologie des ressources energétiques. L'expérience s'est concentrée 
sur le réacteur CANDU a uranium naturel et eau lourde. L'utilisation de l'eau 
lourde comme modérateur assure un rendement élevé dénergie et facilite Ic con-
trOle do combustible depense. I.e premier reacteur experimental, dune puissance 
de 20,000 kW, a etC mis en service en 1962 a Rolphton (Ont.). Depuis lors, on a en-
trepris Ia construction de quatre grandes centrales nucléaires. La premiere cen-
trale nucléaire pleine grandeur, située a Douglas Point sur Ic Iac Huron, a Cté ache-
vée en 1967. Elle comprend un seul groupe de 220,000 kW. La seconde, en voie de 

I,'usine Bru&:e fournit Ieau lourde utilisCe comme modératetir par Ic rCacteur nuck'aire 
( i\NI)I1.iuruiitiii nturoI. 
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Une des quatre turbines 
géantes de Ia nouvelle cen-
trale de Pickering en Ontario. 

construction a Pickering, a l'est de Toronto, comprendra quatre groupes d'une 
puissance globale de 2,160000 kW. Los quatre groupes doivent entrer en service 
tour a tour entre 1971 et 1974. Les centrales de Douglas Point et de Pickering utili-
sent toutes deux ]'eau lourde comme refroidisseur. La troisiOme usine nucleaire se 
trouve a Gentilly. au  Québec. Elle est formée d'un seul groupe de 250,000 kW et 
utilise l'eau legere houillante comme refroidisseur, Enfin, Ia centrale Bruce a 
Douglas Point (Ont.), d'une puissance de 3.200,000 kW. doit être a hevee en 1978. 
Cependant,la pénurie d'eau lourdea entravé l'exploitation descentralesnuclèaires 
existantes. Les programmes en cours devraient eliminer ce problème d'ici peu. 

Production et consommation d'energie 
En 1970, les centrales du Canada ont produit 204,992 millions de kWh d'énergie 

electrique, dont 76% grace aux centrales hydro-electriques. Les exportations vers 
les Etats-tlnis ont depasse les importations de 2,386 millions de kWh: Ia puissance 
totale a Ia disposition des consommateurs canadiens Otait donc de 202,606 millions 
de kWh. Cette méme année l'industrie a absorbé environ 57% de toute l'energie 
disponible au Canada, les maisons et les fermes 22% et les clients commerciaux 
13%. La consommation ménagére et agricole mnyenne continue de croitre d'année 
en année: en 1970 elle était de 7,170 kWh, variant entre un minimum de 3,981 
kWh dans I'lIe-du-Prince-Edouard el tin maximum de 8,871 kWh au Manitoba. 
Le coUt annuel moyen par abonné, pour Ia consomniat ion ménagére et agricole, 
était de $112.74. 
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Affaires commerciales, finances et industrie 
Investissements 

La hausse constante du revenu au Canada depend, entre autres, de Ia capacité de 
produire et de vendre des biens ci des services. Cette capacite est a son tour large-
ment tributaire des capitaux investis dans les mines, usines. magasins, installa-
tions hydro-electriques, materiel de communication et de transport. hOpitaux, 
écoles, routes, parcs et toute autre forme d'equipement servant a Ia production de 
biens et de services genArateurs de revenus. 

Chaqueannee les investissements font l'object d'enquetes periodiques, dont les 
rCsultats paraissent sous forme de statistiques des dépenses affectees au logement, 
a Ia construction non résidentielle et aux machines et materiel par bus les sec-
teurs de l'écononiie canadienne. 

Une enquéte effectuée au debut de 1972 indiquait que les investissements at-
teindraient vraisemblablement 20,760 millions de dollars pour l'année, ce qui re-
prCsente une augmentation de prOs de 5% par rapport aux 19,788 millions de 
1971. Le pourcentage d'augrnentation prevu pour 1972 fait suite a Ia hausse excep-
tionnellement Olevee de 11% eriregistrOe en 1971. 11 faut cependant remarquer 
qua I'epoque oü Ion envisageait des projets d'investissement pour 1972 une 
grande incertitude rOgnait dans Ic monde des affaires. Celle-ci s'Ctait partiellement 
dissipée au moment de l'enquete, grace a l'accord de dOcembre sur le realignement 
monétaire et l'abolition de Ia surtaxe américaine a l'importation. L'effet de ces 
nouvelles favorables sur les pro jets d'investissement n'apparait pas de façon sen-
sible dans les rCsultats de l'enquOte, mais elles allaient vraisemblablement contri-
buer a un affermissement des programmes d'expansion au cours de l'année. 

II a Oté observe que pour 1972 les investissements dans Ic secteur des services 
(services publics, commerce, finances, services commerciaux, institutions et mi-
nistères) prenaient de l'ampleur par rapport aux industries productrices de biens 
(agriculture, peche, forOts, mines, industrie manufacturiOre et logement). On pré-
voyait que Ic taux des investissements dOpasserait d'environ 7% celul de 1971 
dans le secteur des services, tandis qu'il ny aurait guère de changement dans celui 
de La production de biens, exception faite de l'industrie du logement. 

Le ralentissement do taux de croissance dans Ic secteur de la production de 
biens en 1972 est dé en grande panic a des programmes de reduction du taux d'ex-
pansion dans certaines branches de I'industrie forestière et minOrale, entre autres 
celles des gisements de métaux non ferreux et de minOraux non métalliques (au-
tres que le pétrole et Ic gaz), ainsi que dans l'industrie du caoutchou; et des pro-
duits en papier. Dans quelques industries productrices de hiens, notamment l'ex-
traction du fer, Ia transformation des minéraux non métalliques et Ic raffinage du 
pOtrole, on constate une accélération considerable des investissements prOvus 
pour 1972, mais ces augmentations sont insuffisantes pour porter Ic volume des 
investissements dans le secteur de Ia production de biens, ou dans ses principaux 
éléments qul sont l'exploitation miniére ci l'industrie manufacturiére. a un niveau 
plus élevé qu'eo 1971. Par contre une hausse de 8% est prévue dans La construc-
tion residentielle. 

L'expansion du secteur des services apparait dans Ia plupart des Oléments qui le 
composent. Le commerce, les finances et les services commerciaux connaitront 
sans doute le taux de r.roissance Ie plus Clevé, soit 14%, suivis des services publics 
avec 6%. Tous les echelons de I'administration publique indiquent une hausse de 
leurs investissements en 1972, ci les institutions un leger recul. 
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INVESTISSEMENTS 
Résumé par province, 1970-72' 

En niiIIiori III' (loIIarsj 

Machines 
Province 

Construc 
et Total 

tion 
materiel 

Terre-Neuve 	......................................................... 1970 369 134 503 
1971 497 159 656 
1972 548 161 709 

lIe-du.Prince-Edouard 	......................................... 1970 34 20 54 
1971 48 21 69 
1972 57 21 78 

Nouvelle-Ecosse 	................................................... 1970 403 204 607 
1971 377 237 614 
1972 437 160 597 

Nouveau-Brunswick 	............................................. 1970 273 198 471 
1971 281 194 475 
1972 317 151 468 

Quebe. 	.............. .... 	.............. 	..............  ................ 1970 2,193 1,225 3,418 
1971 2,671 1,300 3,971 
1972 2.914 1,542 4,456 

Ontario 	.............................................................. 1970 4.127 2.801 6,928 
1971 4,708 2,721 7,429 
1972 4.799 2,957 7,756 

Manitoba 	............................................................ 1970 575 296 871 
1971 577 246 823 
1972 638 281 919 

Saskatchewan 	...................................................... 1970 345 258 603 
1971 389 277 666 
1972 404 300 704 

Alberta 	............................................................... 1970 1.431 526 1,957 
1971 1.482 606 2.088 
1972 1.530 612 2,142 

Colombie-Britannique2 	.......................................... 1970 1.569 817 21386 
1971 2,084 913 2.997 
1972 2,041 890 2,931 

Canada 	............................................................ 1 970 	11,319 	6,479 	17,798 

	

1971 	13,114 	6,674 	19,788 

	

1972 	13,685 	7.075 	20,760 

1 1970: dépenses reelles: 1971: dépenses provisoires; 1972: prOvisions. 
2 Comprend le Yukon et lee Territoires du Nord-Ouest. 

Une augmentation des irivestissements était prévue dans toutes les princ;ipales 
regions du Canada, sauf en Colombie-Britannique et dans les Territoires ou ii se 
produirait une baisse d'environ 2%. Les augmentations s'echelonneraient entre 
12% au Québec et 5 1Y. dans les Prairies, 4% en Ontario et 2% dans les provinces de 
l'Atlantique. Queue que soit l'année en cause. Ia variation des investissements au 
niveau regional est souvent due a des programmes particuliers et a des conditions 
speciales dans une region donnée. C'est ainsi qu'en Ontario, dans le groupe des in-
dustries manufacturiéres, les programmes d'expansion des entreprises de produits 
minéraux non metalliques, de produits en caoutchouc, de textiles et de véte-
ments, et de bonneterie sont neutralises par les baisses dans d'autres branches, no-
tamment celles des produits en papier et de Ia premiere transformation des 
métaux. Dans les provinces des Prairies, Ia reduction des investissements de La 
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part des manufacturiers ati Manitoba, des manufacturiers et des services publics en 
Saskatchewan itinsi que des industries primaire et du bätiment en Alberta, est plus 
que conipensOe par l'augmentation dans les services publics, les institutions et les 
ministères au Manitoba et dans les éléments commerce, finances et services corn-
merciaux en Alberta et en Saskatchewan. En Ontario et au Manitoba, l'accroisse-
ment des investissements dans les services publics a largement contribué a haus-
ser les dépenses, tandis qu'au Québec et a'lerre-Neuve. c'est l'accroissement des 
investissements dans l'industrie manufacturiere qui a constitué un facteur impor-
tant d'augmentation des dépenses totales. Les investissements dans le secteur du 
logement devraient augmenter dans toutes les regions. 

INVESTISSEMENTS 
Résumé par secteur, 1970-72' 

(En millions tIe dollars) 

Secleur 
Construc 

lion 

M&.hines 
et 

materiel 
Total 

A8ricultureet peche 	............................................. 1970 225 615 840 
1971 225 748 973 
1972 224 793 1,017 

Foréts 	.................................................................. 1970 48 42 90 
1971 44 41 85 
1972 52 51 103 

Mines, carrières et puits de petrole 	........................... 1970 996 352 1348 
1971 1,291 414 1,705 
1972 1,225 433 1,658 

Industrie manufacturière 	....................................... 1970 997 2,226 3,223 
1971 877 2.072 2,949 
1972 809 2.068 2,877 

Services publics 	................................................... 1970 2.044 1,584 3,628 
1971 2,321 1.654 3,975 
1972 2,453 1.766 4,219 

Construction 	......................................................... 1970 15 259 274 
1971 16 275 291 
1972 17 283 300 

Logement 	............................................................ 1970  3,138 - 3,138 
1971 3.929 - 3,929 
1972 4.254 - 4.254 

Commerce—grosetdetail 	....................................... 1970 210 335 545 
1971 172 315 487 
1972 197 352 549 

Finances, assurances et affaires immobilières 	............ 1970 419 138 557 
1971 469 141 610 
1972 508 144 652 

Servicescommerciaux 	.......................................... 1970 131 512 643 
1971 173 534 707 
1972 210 638 848 

Institutions 	......................................................... 1970 1.095 216 1,311 
1971 1.180 230 1.410 
1972 1,129 233 1.362 

Ministèrec 	............................................................ 1970 2,001 200 2,201 
1971 2,417 250 2.667 
1972 2,607 314 2.921 

Total(touslessecteurs) 	.................................. 1970 11,319 6,479 17,798 
1971 13,114 6,674 19.788 
1972 13,885 7,075 20.760 

1 1970: dêpenses rèelles; 1971: depenses provisoires; 1972: previsions. 
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Logement 
Le nombre de mises en chantier dans tout le Canada en 1971 a atteint un niveau 

record assez extraordinaire: 233,653 logements comparativement au sommet prC-
cédent de 210,415 enregistré en 1969, soit une augmentation de plus de 23,000. 

Le principal facteur de Cet accroissement a éte le volume exceptionnel des capi-
taux injectés dans le marché hypothecaire par le secteur privé, en particulier sous 
Ia forme de préts hypothecaires assures en vertu de Ia Loi nationale sur l'habita-
tion. La valeur totale des préts consentis par des préteurs agréés aux termes de Ia 
Loi en 1971 s'est élevée a plus do 1,800 millions de dollars, montant de beaucoup 
supérieur a ce!ui de l'année precédente et qui représente un peu plus du double 
des préts approuvés en 1970. Environ 113,400 logements nouveaux ou existants 
etaient concernés, et c'etait Ia premiere fois dans Ihistoire do La legislation fede-
rate regissant le logement que des préts assures consentis par des préteurs agrees 
aux termes de Ia Loi étaient autorisés pour plus de 100,000 logements en une seule 
année. 

tin autre element aussi important que laugmentation des capitaux a ete l'allege-
ment des taux d'intérêt. De janvier a decembre 1971, les taux de tous les types de 
préts regis par La Loi ont baisse d'un demi a trois quarts d'un point de pourcentage, 
et les taux ordinaires de presque un point. Ce climat financier favorable a l'indus-
trie du logement sest maintenu durant Ia premiere moitié de 1972. Toutefois, 
l'elan economique ayant entraine une demande de capitaux de placement, on pre-
voyait une diminution moms prononcée, voire une stabilisation, des taux. 

• 	1 	'r1 	tri 
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Maisons en raiigic a Vancouver (C-B.). Tou fours conçu dan.s un style particulier, cc type de 
logement est trés en vogue dans Ics villes canadiennes. 

En definitive, ii est fort possible que le nombre total de mises en chantier en 
1972 s'établisse a environ 240.000. Ce résultat est notamment le fruit de Ia mise en 
application des politiques fedérales en matière de logement ces trois dernières 
annOes et du niveau sans precedent des engagements de préts de Ia part (IC Ia 
SCHL les deux derniers mois de 1971. 

Depuis 1969 les subventions fCdérales au logement sont consacrées presque en-
tièrement a I'hebergement des personnes a faible revenu. Ainsi, au cours des 
annOcs 1969-1970-1971 les programmes féderaux de logementont permis de cons-
truire plus d'hahitations a loyer modique que jamais auparavant: 125.000. soit en-
'iron Ic cinquièrne de tous les logernents construits durant cette periode de trois 

ans. Le taux actuel de Ia construction domiciliaire dépasse largement lob jectil du 
gouvernement fédéral fixé a un million de nouveaux logements pour Ia periode de 
cinq ans se term inant en 1974. 

L'injection reguliere de capitaux privés dans le marché hypothecaire consti-
tuera Ia clef de l'expansion future. A cette fin, Ic ministre d'Etat aux Affaires urbai-
nes a mis en wuvre en 1972 de nouvelles méthodes de financement. Le gouverne-
ment fédCral, pour sa part, continuera d'axer Ic budget du logenient sur Ia cons-
truction d'habitations a loyer modique grace aux programmes de prêts directs 
prévus par Ia Loi sur l'habitation, qui constituent Ia voie normale et, s'il y a lieu, 
en recourant a des initiatives particulieres. 



272 	 CANADA 1973 

Finances publiques 
Finances féderales. I.e champ des responsabilites attribuées au gouvernement 

federal par l'Acte de l'Amerique du Norcl britannique et les programmes établis 
dans le cadre de ces attributions se sont sensiblement elargis depuis 1867 et sont 
devenus très complexes. C'est ainsi que des accords financiers multiples ont été 
conclus entre les autorités fedérales, provinciales et municipales en vue du prelè-
vement et du partage des recettes nécessaires a chaque palier de gouvernement 
pour faire face a des depenses considérablement accrues. La Loi sur les arrange-
ments fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces prevoit des ententes 
sur Ia perception des impôts et certains paiements fiscaux aux provinces. La Loi 
de 1965 sur les .programmes établis' permet aux provinces de se retirer de cer-
tains programmes féderaux-provinciaux en échange de degrevements d'impOt et 
de paiements de pérCquation plus importants. Le Québec est Ia seule province a 
s'étre prévalue de cette disposition de Ia loi. 

Les recettes fédérales, qui ne comprennent pas les sommes perçues pour le 
compte des provinces, proviennent toujours en majeure partie des impOts. De 
l'année financiére 1959-60 a l'année financière 1969-70 inclusivement, les impOts 
ont fourni environ 90% des recettes generales brutes. Durant Ia mème periode, les 
recettes provenant de l'impOt sur le revenu des particuliers et des sociétés et de Ia 
taxe de vente représentaient entre 70 et 74% des recettes generates brutes. Le pro-
duit de l'impot sur le revenu des sociétés, calculé en pourcentage des recettes gé-
nérales brutes, est tombé d'un sommet de 22% en 1959-60 a 20% en 1969-70. et Ia 
proportion des recettes provenant de l'impOt sur Ic revenu des particuliers a 
monte de 31 a 39%. 

Le bien-êfre social, Ia defense, le service de Ia dette nationale et les transferts in-
conditionnels aux administrations provinciales et locales constituent toujours les 
principaux postes de depenses fédérales. Le coUt du bien-étre social par rapport 
aux dépenses genérales brutes n'a cessé de s'accroitre, se situant a 23% en 1969-70 
contre 20% en 1959-60. Le coüt des services de defense est tombe de 25 a 13% du-
rant La méme période, tandis que les depenses pour le service de Ia dette et les 
paiements de transfert inconditionnels aux administrations provinciales et loca-
les sont restées assez stables, a environ 12 et 8% respectivement. 

En 1969-70, les principales dépenses dans Ic secteur du bien-être social compre-
naient: 1,731 millions de dollars pour les pensions de vieillesse, 618 millions pour 
les allocations familiales et 309 millions pour les subventions conditionnelles aux 
provinces au titre des programmes a frais partagés. 

Au 31 mars 1970, Ia dette nette du gouvernement fédéral était de 16,934 mil-
lions de dollars, soit 393 millions de moms que l'année precedente; elle represen-
tait 20% du produit national brut. La dette obligataire non Cchue a cette méme 
date s'élevait a 19,742 millions de dollars et les bons du Trésor en circulation a 
2.895 millions. 

Programmes fédéraux-provinciaux. Los dépenses fédérales au chapitre des pro-
grammes federaux-provi nciaux n'ont cessé d'augmenter cette derniere décennie. 
Les programmes les plus courants, administrés par les provinces sont appelés pro-
grammes de 'subventions conditionnelles; ils sont soutenus financiérement par 
le gouvernement fédCral pourvu qu'ils respectent les conditions prescrites par ce 
dernier. Divers programmes de sante et de bien-Ctre se situent dans cette catégorie. 
La Loi sur Ia Caisse d'aide a Ia sante, par exemple, prévoit que le gouvernement 
fédéral consacrera 500 millions de dollars, entre le jer  janvier 1966 et le 31 décem-
bre 1980, pour aider les provinces a acquérir, construire ou rénover des locaux 
destines a la formation sanitaire. Aux termes de Ia Loi, les provinces recevront 
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Recettes et dépenses générales brutes de I'administration fédérale 
année terminée le 31 mars 1970 

Recettes Pour- 
SOU rI:e 	 (mi I irs de rentage 

(IO liars) 
lmpOts 

Sur to rev enu 
Dessocietés 	........................................................................... 
Des particuliers 

Sur certains versements et credits a des non-residents 
Taxe de vente generale 
Droils et taxes d'accise speciales 

Boissons aicooliques 	............................................................... 
Tabar.................................................................................... 
Autres produits et services 

Droits de douane a 'importation ...................................................... 
ImpOts sur los biens transmis par deces ............................................. 
Autres 

Total , impAts 	.............................................................................. 

	

2,839,061 	19.5 

	

5,588,121 	38.5 

	

248.511 	1.7 

	

2,294,341 	15.8 

	

334,849 	23 

	

486.280 	3.3 

	

73.087 	0.5 

	

818,283 	5.6 

	

100,631 	0.7 

	

5,921 	- 

	

12,789,085 	88.0 

Privileges, licences et permis 	............................................................... 27.455 0.2 
Ventes et services 	.............................................................................. 375.475 2.6 
Amendesetpenalites................. .......................................................... 5,361 - 

Intéréts et bénéfices nets du fonds de change 	.......................................... 609,595 4.2 
Entreprises propres- Benefices remis 	.................... ............................... 246,921 1.7 
Lingotset monnayage 	..................................................... ...................... 19,940 0.2 
Service postal 	.................................................................................... 430,628 3.0 
Autres recettes ly  compris les transferts conditionnels de (a part des provinces) 19.168 0,1 

Total, recettesgénérales brutes 	...................................................... 14,523,638 	100.0 

Depenses Pour- Fonction )milliers do 
dollars) 

centage 

Administration generate 	........................................................... 	.. 	...... 735,928 5.2 
Protection des personnes et des biens 	.................................................. 	... 274,491 1.9 
Transports et communications 	............................................................... 594.876 4.2 
Sante................................................................................................ 1.036.798 7.4 
Bien-étre social 	................................................................................. 3.165,407 22.5 
Services recreatifs etculturels 	............................................................... 103.283 0.7 
Enseignement 	.................................................................................... 638.970 4.5 
Ressources naturelles et industries primaires 	.......................................... 911.459 6.5 
Developpement du commerce et de i'industrie .......................................... 217,196 1.5 
Planification et amenagement dots region de Is capitale nationale 17,170 0.1 
Services de defense 	.............................................................................. 1,814,664 12.9 
Pensions d'anciens combattants et autres avantages 	................................. 424,258 3.0 
Service de (a dette (sans los remboursements) 	.......................................... 1,725,237 12.3 
Entreprises propres - Paiements su litre des deficits 	................................. 246,003 1.8 
Cooperation et aide internationales 	........................................................ 180.650 1.3 
Transferts incond itionnels aux administrations provinciales 

Subventions statutaires 	.................................................................. 31,794 0.2 
Arrangements fiscaux féderaux-provinciaux 	.................................... 729.240 5.2 
Compensation pour retrait deprogrammescornmuns ........................... 164.520 1.2 
Part de l'impót sur le revenu affectée aux services d'utilite publique 23,847 0.2 
Subventions tenant lieu dimpôt sur les propriétés federates 

(pour des besoins municipaux) 	................................................ 2,124 - 

Transferts inconditionnels aux administrations locales 
Subventions tenant lieu d'impOt 	...................................................... 48,246 0.3 
Subventions spè<;iales 	.................................................................. 700 - 

Autres depenses 	................................................................................ 998.581 7.1 

Total, dCpenses générales brutes 	...................................................... 14.085,442 100.0 
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50% du coüt raisonnable des projets approuvés par le ministre de Ia Sante natio-
nale et du Bien-étre social. Les projets admissibles comprennent ceux intéressant 
les écoles de mCdecine, les hopitaux d'enseignement et les écoles de sciences in-
firmières, d'art dentaire et de pharmacie. D'autres programmes prévolent Ia parti-
cipation dU gouvernement fédCral au coUt des allocations aux vieillards, aux aveu-
gles et aux invalides. Les programmes conjoints assurent aussi l'aide fCdCrale dans 
les domaines suivants: soins hospitaliers, soins médicaux, sante et sport amateur, 
et amelioration des services d'assistance sociale grace a Ia formation generale et 
professionnelle et a Ia recherche. Un exemple plus recent de programme de "sub-
ventions conditionnelles" est celui destine a promouvoir le développement et 
l'expansion économique au niveau regional. 

I,s 	 Iri3urele 
posle le plus tI]<pI)rtdIit du btidg't tedtrul. 

Finances provinciales. D'après l'Acte de l'Amerique du Nord britannique. les gou-
vernements provinciaux peuvent recourir aux <<contributions directes dans Ia pro-
vince en vue de prélever des revenus pour des fins provinciales". En theorie, leurs 
pouvoirs fiscaux sont limités en ce sens qu'ils ne peuvent prClever d'impOts mdi-
rects. En pratique, cependant, l'interpretation juridique de Ia notion d'impot di-
rect leur laisse passablement de latitude. Les tribunaux en soot venus a définir 
l'impot direct comme étant celui"... qui est exigé de la personne méme a qui on 
compte ou desire le faire payer". Cette interpretation permet aux provinces d'in-
tervenir clans tous les champs d'imposition, a condition de prelever IlmpOt de 
façon qu'il soit paye directement par le hAneficiaire du revenu s'il s'agit d'un 
impôt sur le revenu, par le détenteur du capital ou le bénéficiaire de Ia succession 
s'il sagit d'un impOt sur le capital ou de droits de succession, ou par l'acheteur ou 
I'utilisateur ultime s'iI s'agit d'une taxe de vente ou d'accise. Les seuls impOts que 
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Finances fédérales, années terminées le 31 mars, 1868-1970' 

Rec attes Recettes Depenses )epen'.es Delta nelle Dette nette 
Annee hudgétaires par budgetaires par en fin par 

totales habitant 2  totales habitant 2  d'année habitant 3  
$ $ $ $ $ $ 

1868 13.687,928 3.95 13.716,422 3.96 75.757.135 21.58 
1871 19,375,037 5.34 18.87] .812 5.21 77.706.518 21.06 
1881 29,635,298 6.96 32.579.489 7,66 155.395,780 35.93 
1891 38,579,311 6.07 38.855,130 8.13 237,809,031 49.21 
1901 .52,51 6,333 9.91 55,502.530 10.47 268,480,004 49.99 

1911 117,884,328 16.87 121.657.834 17.40 340,042,052 47.18 
1921 436,888,930 51.06 528.899,290 61.82 2,340,878,984 266,37 
1931 357,720,435 35.04 441,568,413 43.26 2,261,611.937 217.97 
1941 872,169,645 76.63 1.249.601,446 109.80 3,648.691.449 317.08 
1951 3.112,535,948 226.99 2.901,241,698 211.58 11,433.314,948 816.14 

1952 3,980.908.652 284.17 3,732,875,250 266.46 11.185.281.546 773,59 
1951 	......... 4.360,822.789 301.60 4,337.275.512 299.97 11.161.734.269 751.88 
1954 4,396,319.583 96.15 4.350.522.378 293,06 11.115.937.064 727,15 
1955 4.123,513.300 269.74 4,275.362.888 279,67 11.263.080.154 717.49 
1956 4.400.046,639 280,29 4.433.127,636 282.40 11.280.368.964 701.47 

1957 5,106,540,880 317.55 4.849.035,298 301.54 11,007.651,158 662,71 
1958 5,1148.788,279 303.96 5.087.411,011 306.29 11,046.273.890 646.74 
1959 	......... 4.754.722.689 278.38 5.364.039,533 314.05 11,678.389.860 667,99 
1960 5.289.751.209 302.57 5,202,861,053 326.20 12,089,194.003 676.51 
1961 5,617.679,854 314.36 5,958,100,946 333.41 12,437,115.095 681.93 

1962 5.729.623,724 314.16 6.520.645,674 357,53 13,228,137.045 712.34 
1963 5.878.692,431 316,57 6.570.325.358 353.81 13,919.769.972 736,65 
1964 6,253,704,039 330.92 6.872,401,519 363.70 15,070,149,452 781,24 
1965 7.180,309,787 373.29 7,218.274,552 375.27 15,504.472,544 789.27 
1966 7,695,820,204 391.76 7.734,795,525 393.75 15,543,447.865 776.58 

1967 	 8,376,181,844 	418.49 	8,797,684,457 	439.55 	15.964.950.478 	782.40 
1968 	 9,076.589,448 	444,82 	9,871,364,117 	483.77 	16,759.725.147 	807.93 
1969 ..... .... 	10,101.135.794 	491.28 	10.767.248,637 	519,05 	17.335.837.990 	823.13 
1970 	 12,323,845,349 	585.15 	11,931.289.475 	566.53 	16.943.282.116 	792.59 

'Ces chiffres sont tires des Comptes publics du Canada at different de ceux du tableau precedent. II s'agit 
ici des recettes et des depenses brutes ella dette nette représente lexcedent do Ia dette brute sur laclif 
productif net. 

2 Fondees sur l'estimation de Ia population au ]er  juin de l'annee precedente. 
3 Fondee cur l'estimation de Ia population au 1er  juin de Ia memo année. 

les provinces ne peuvent percevoir sont ceux qui seront reportés sur d'autres per-
sonnes et qui pour cette raison sont jugés indirects, par exemple les droits dim-
portation ou les taxes de vente et d'accise prélevés a d'autres niveaux que celui de 
Ia venteau detail. 

Arrangements fiscaux fédéraux-provinciaux. Ii va de soi que Ia capacité d'une 
province de prelever des impOts qui lui permettront d'offrir des services publics 
est foriction de sa taille, de so population, et de Ia nature et de l'importance de son 
developpement économique. Au cours des années le gouvernement fédOral a 
adopté, après consultation avec les provinces, des mesures visant a atténuer les 
disparites au niveau des ressources fiscales d'une province a l'autre. Ces mesures 
ont Oté intégrées dons une série d'arrangements fiscaux fédOraux-provinciaux, qui 
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non seulement assurent Ia redistribution des sommes recueillies par le gouverne-
ment fédéral aux provinces moms prospères sous forme de versements de péré-
quation. mais comprennent aussi des accords touchant Ia perception des impôts 
sur le revenu et sur les successions. 

Les arrangements fiscaux actuels entre le gouvernement fédéral et les provinces 
sont entrés en vigueur le 1er  avril 1972 et doivent prendre fin le 1" avril 1977. Ii 
s'agit de dispositions assez complexes, mais qui établissent essontiellement un 
système de péréquation selon lequel des montants sont verses a certaines provin-
ces pour hausser leurs recettes provenant de sources designees au niveau qui au-
rait cours si des taux movens de rentrées provenant de ces sources calculés a 
l'échelle nationale s'appliquaient a ces provinces. Les arrangements prèvoient 
aussi le versement de montants additionnels aux provinces Maritimes et compor-
tent des dispositions relatives a la perception de l'impót provincial sur le revenu. 
Celles-ci devaient initialement rester en vigueur durant la méme période que les 
arrangements, mais en 1968 elles ont été prolongees indéfiniment, Jusqu'à abroga-
tion sur preavis. Grace aces arrangements, certaines provinces reçoivent une partie 
importante de leurs recettes sous forme de paiements de transfert inconditionnel, 
dont les versements de péréquation constituent une bonne part. 

Recettes et dépenses provinciales. Selon les estimations, les recettes générales 
de toutes les provinces pour l'année financiere 1971-72 se sont accrues de 1.405.1 
millions de dollars, soit de 10.40% par rapport a 1970-71. Cette augmentation est 
surtout attribuable a l'elargissement normal de certaines assiettes fiscales impor-
tantes, notamment le revenu des particuliers et les ventes génerales, qui figuraient 
pour 4.82%. Les transferts des gouvernements federal et municipaux comptaient 
pour 2.84%. Les autres sources provinciales de recettes ont connu une augmenta-
tion de 2.74%. 

Les estimations révèlent encore que les dépenses des provinces pour l'annee fi-
nancière 1971-72 se sontaccrues de 2,011.6 millions de dollars. soitde 14.24% par 
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Les dépenses provinciales au chapitre de Ia 
sante et du bien-Ctre social s'étahlissaient a 
5.815 millions de dollars eli 1971-72. 



Estimation des recettes provinciales brutes en 1971-72 

Soure T.-N. 1.-P-li, N-li. N-B. QuC. Ont. Man .Sask. Rib. C-B. Total 

(millions de dollars) 
(II 	ImpOt sur Ic revenu des particuliers 	............... 27.3 4.6 52.3 47.0 1176.0 1040.7 122.7 70.1 190.0 2656 2.9965 
(2) lmpOt sur Ic rovenu dos soclétés 	..................... 7.7 1.2 11.6 9.1 189.0 290.0 30.0 14.1 53.8 77.5 664.0 
(3) Taxe génOrale do vente 	................................. 48.3 9.2 75.1 54.7 585.1 759.0 69.4 71.9 -. 206.0 1,878.7 
(4) Taxe sur le carburant 	.................................... 23.6 6.2 41.2 34.5 318.6 437.0 46.0 52.5 82.8 104.7 1.1473 
(5) Primes d'assurance hospitaliere et médicale - - - - - 610.7 29.0 19.0 55.0 70.0 783.7 
(6) Autres imp6tsprovinciaux 	........................... 8.0 2.6 7.1 41.7 393.8 222.7 28.9 14.4 30.6 66.1 815.9 
(7) Privileges, licences et permis 	........................ 17.0 2.1 16.2 21.3 255.6 276.3 36.0 59.5 321.4 202.0 1,207.4 
)8) Recettes pravenant (IC is ventedespirituoux 9.2 3.5 23.2 20.0 88.0 201.5 25,4 26.6 58.2 68.5 524.1 
(9) Recettes non fiscales do sources propres 26.6 8.3 53.0 20.9 182.3 453.6 37,9 94.8 128.1 99.5 1,105.1 

(10) Transferts conditionnels provenant dautres 
echelons de gouvernement 	........................ 121.4 10.4 118.5 119.7 472.3 974.4 147.6 122.6 245.2 253.5 2,605.6 

11) l'rarlSfertS incondiltonnels provenoril dautres 
echeliJils do gouverncrnent ........................... 120.8 21,7 98.6 97.2 693.0 11.4 52.9 56.9 9.5 2.7 1.164,7 

Total, recettes provinciales brutes .................. 410.1 90.0 496.8 466.1 4,353.7 5,277.3 625.8 602.4 1,174.6 1,416.2 14,913.0 

Estimation des depenses provinciales brutes en 1971-72 

Fonction 	 1.-N. 1.-P-F. 	N.E. 	N-B, 	Quo. 	Dot, 	Man. 	Sask. 	Rib. 	C-B. 	Total 

(millions de dollarsl 
(1) Administrationgenerale 	.............................. 17.5 7.5 17.2 27.4 155.9 197.6 19.9 27.5 61.0 57.0 588.5 
(2) Protection des personnes et des biens 8.9 1.7 10.8 8.7 182.5 238.7 20.4 17.8 45.7 41 7 577.0 
(3) Transports et communications 	..................... 52.9 10.2 39.0 70.4 494.2 550.6 49.6 82.7 105.7 159.2 1,614.5 
(4) Sante 	..................................................... 1)3.6 18.5 198.8 1060 1,166.2 1,558.2 200.8 170.3 355.7 417,2 4,275.3 
(5) Bien-CIre social 	.......................................... 48.1 8.8 55,0 44.3 580.0 358.3 68.5 49.8 90.5 135.2 1,539.5 
(6) Enseignement 	............................................ 124.7 26,4 156.5 150.2 1,350.9 1,751.2 180.6 170.7 408.3 405.5 4,725.0 
(7) Ressources naturelles et industries primaires 24.1 4.8 17.3 20.5 147,9 176.5 43.1 34.8 58.7 86.5 614.2 
(B) Service de Is dette (sans lea remboursements) 43.2 8.2 64.0 34,4 278.6 439.2 28.2 44.2 80.5 0.9 1.021,4 
(9) 	Transferts incondjtionnels 	........................... 3.3 0.6 10.2 20.3 156.9 65.4 5.0 - 41.5 47.7 351.9 

1101 	Thutes autres déponses 	.......................... 93.7 8.6 18.5 17.11 180.1 368.7 28.8 26.4 50.2 37,6 829.6 

Total, dépenses provinciales brutes 500.0 - 95.3 587.3 499.2 4,793.3 5,705.4 644.9 624.2 1,297.8 1,389.5 16,136.9 
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rapportà 1970-71. Lesmontants supplementairesalloués ala sante et au bien-être 
figurent pour 5.22%, et ceux affectés a l'educatiori pour 3.66%. La somme addi-
tionnelle requise pour le service de Ia dette provinciale représente 2.00% et los au-
tresfonctions dedepenso, 3.36%. 

Actif et passif des administrations provinciales. L'actif des administrations 
provinciales au 31 mars 1969 et au 31 mars 1970 s'Clevait a 8,493.8 et 10,035.3 
millions de dollars respectivement, soit une augmentation de 1,541.5 millions 
(18.1%) entre ces deux dates. Les placements sous forme de titres canadiens et les 
préts etavances représentent 88.1% de l'augmentation totale. 

Le passif des administrations provinciales au 31 mars 1969 et au 31 mars 1970 
s'établissait a 11,901.3 et 13,372.4 millions de dollars respectivement, soit une 
augmentation de 1,471.1 millions (12.4%) durant Ia période. La position domi-
nante des obligations, garanties et non garanties, a été consolidée, l'importance re-
lative de ce poste étant passée de 79.9 a 81.4%. La Caisse de placement du Régime 
de pensions du Canada contribue largement au financemerit des administrations 
provinciales. Les obligations émises a l'egard de cette caisse et en cours au 31 mars 
1969 et au 31 mars 1970 sechiffraient a 1,741.6 et 2,476.8 millions de dollars res-
pectivement. 

L'excédent du passif sur l'actif est tombé de 3,407.5 a 3,337.1 millions de dol-
lars, ce qui reprOsente une baisse do 2.1%, entre le 31 mars 1969 et le 31 mars 
1970. 

Finances locales 
Les administrations locales ont pour raison d'être d'assurer les services qui, de 

l'avis des gouvernements provinciaux et territoriaux, peuvent être le mieux admi-
nistrés au niveau local. L'Ctendue de ces services et los genres d'administrations 
locales qui les assurent varient considerablement; les services plus courants sont: 
protection (police, pompiers, etc.), transports (routes, aéroports et certains servi-
ces maritimes), salubrite de l'environnement (service d'eau. système sanitaire, en-
levement des ordures), hygiene publique et bien-ètre, aménagement de l'environ-
foment (planification et zonage, logemerit), loisirs, activités culturelles et ensei-
gnement. Do plus, un certain nombre de municipalités assurent le transport ur-
bain, Ia distribution d'électricité et do gaz et les communications telephoniques 
par l'intermédiaire d'entroprises qu'elles ont créées elles-mCmes et genéralement 
appelées services publics. 

Traditionnellement. les services des administrations locales, a l'exception de 
ceux qui sont assures par les entreprises, sont finances par l'imposition fonciére. 
(Les entreprisos vivent principalement du produit de Ia vente de leurs services.) 
L'impôt foncier s'est toutefois avéré insuffisant ces dernières années face aux be-
soins de nombreux services additionnels ot a l'amOlioration des genres do services 
existants par suite de l'accroissoment do l'urbanisation et de Ia hausse du niveau 
do vie. L'imposition fonciêre représente donc a l'houre actuolle 85% environ des 
recettes des administrations locales provonant de sources propres, mais un peu 
moms de 46% de leurs recettos totales. Le reste do ces recettes est constitué do 
transferts provenant d'autres echelons de gouvernernent, transferts effectués pour 
Ia plupart par les autorités provinciales et territoriales pour aider les administra-
tions locales a assurer cortains services. En 1971, los rocottes generalos brutes des 
administrations locales du Canada (sans les entreprises) ont Oté ostimOes a 8,585 
millions do dollars. Un peu plus de Ia moitiC des dCpenses publiques locales ont 
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été affectées a lenseignement, prirnaire et secondaire surtout. Les services de 
transport en absorbent environ 12%, Ia salubrité de lenvironnement 9%, Ia protec-
tion 7% et les autres fonctions des pourcentages moindres. En 1971 les dépenses 
generales brutes des administrations locales du Canada (sans les entreprises) ont 
été estimées a 9,812 millions de dollars. Environ 6% de cette somme est consacre 
au service de Ia dette, abstraction faite du remboursement du capilal. A Ia fin de 
1969 Ia dette publique des pouvoirs locaux s'élevait a plus de 8 milliards, 

II convient de signaler deux innovations qui acquiérent de plus en plus d'impor-
tance sur le plan des finances locales. Premiérement, pour accroItre les possihili-
tés d'emprunt des administrations locales, certaines provinces ont créé des orga-
nismes de financement auxquels les administrations locales vendent une partie ou 
Ia totalité de leurs nouvelles emissions d'obligations non garanties. Ces organis-
mes prétent alors aux autorités locales soit le produit de leurs propres emissions 
soit des fonds empruntés a Ia caisse du Régime de pensions du Canada. Dans un 
cas comme dans l'autre ii s'agit d'offrir aux pouvoirs locaux des conditions dem-
prunt plus favorables que sur le marché libre. 

Deuxiémement, certaines provinces ont établi un régime suivant lequel une par-
tie de l'impOt foncier perçu des propriétaires est déduite lors du paiement des 
impOts ou remboursee ulterieurement au contribuable. Les administrations loca-
les sont a leur tour remboursees par Ia province. 

L'Ontario a adopte en 1972 une mCthode différente d'alleger le fardeau de 
l'impOt foncier. Une partie des impOts effectivement payés par les propriCtaires 
(ou considérés comme étant payés par les locataires) peut maintenant étre deduite 
de l'impôt provincial sur le revenu. 
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Banque, épargne et assurances 
La nionnaie (;anadienne repose sur le système decimal: In dollar canadien vaut 

100 cents. Les billets sont émis par La Banque du Canada et La monnaie métallique, 
qui comprend des pièces d'un dollar, de 50c., 25c., lOc. et  5c. en nickel et do Ic. en 
bronze, est fruppee par Ia Monnaie royale (:anadienne. A La fin de 1971, les billets 
mis en circulation par Ia Banque du Canada reprOsentaient 3,506 millions de dol-
lars et Ia monnaie mCtallique, 488 millions. 

Méme si beaucoup de transactions Cconomiques effectuées au Canada exigent 
des paiements sous forme de billets de Ia Banque du Canada et de monnaie metal-
lique. une proportion croissante des paiements, et certainement presque tous les 
palements importants, Se font par cheque. Un cheque est un écrit par lequel une 
personne donne l'ordre a une banque de remettre a un tiers designé sur le cheque 
un certain montant a prelever sur son compte auprès de cette banque. Les depots 
dans les banques a charte constituent un moyen pratique de regler les transactions 
et sont ordinairement consideres comme faisant partie de la masse monétaire, car 
us sont en general acceptes dans les reglements de dettes. 

Les banques offrent trois sortes de comptes de cheques: les cornptes courants, 
les comptes de cheques personnels ne portant pas d'intérèts, et les comptes 
d'epargne personnels avec faculté de tirage par cheques portant des intéréts. II 
existe aussi des comptes d'epargne sans faculté de tirage par cheques sur lesquels 
les banques paient un taux d'intérêt plus élevé. Les banques, en tant que groupes, 
possedent un service complet de compensation des cheques tires sur une banque 
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et encaissOs dans une autre. Le 30 avril 1971, les banques a charte avaient 
21,656.872 coinptes de depots contenant chacun $1381 en moyenne. 

Banques 
11 existe au Canada neuf banques a charte en activitC dont Ia plupart appartien-

nent a un grand nombre d'actionnaires canadiens, La majoritC des banques posse-
dent une charte (c'est-O-dire une autorisation du Parlement) depuis longtemps, 
mais deux nouvelles out ouvert leurs portes au cours des cinq dernières années. 
En aoüt 1970, cependant, l'une de ces nouvelles banques s'est fusionnOe avec one 
ancienne, et en mars 1972 l'attribution dune charte a une autre banquerecevait Ia 
sanction royale. Chaque banque possede un réseau de succursales qui, dans le cas 
des plus importantes. s'étend a tout Ie pays. A Ia fin de 1971, les banques adminis-
traient au Canada 6,349 succursales. Du point de vue de l'actif total, les deux plus 
grandes banques canadiennes sont au nombre des 20 prinipales banques au 
monde et les trois plus grandes banques canadiennes comptent parmi les 30 plus 
importantes au monde. 

Outre les comptes de depots, les banques a charte offrent divers autres services: 
vente d'actions et d'obligations, location de coffrets de scireté. et  prOts a des fins et 
écheances diverses. Les banques prCtent surtout a relativement court terme, mais 
elles consentent egalement des préts hypothécaires a long terme pour Ia construc-
tion commerciale et résidentielle. Elles sent en mesure de compenser les retraits 
irnprévus grace aux reserves sous forme de disponibilités a vue et de depots qu'el-
les conservent a Ia Banque du Canada, qui est le banquier des banques a charte. 

Nombre de banques a charte intervierinent egalement dans les operations inter-
nationales et offrent des services bancaires dans un certain nombre d'autres pays, 
en particulier dans les Antilles. Ala fin de 1971, les banques possedaient 272 suc-
cursales et bureaux 0 l'étranger. 

Autres institutions financières 
En 1971, l'actif des banques représentait environ 60% de l'actif des principaux 

intermédiaires financiers du Canada. Les principaux concurrents des banques 
sont les sociétés de fiducie, les sociétés de prOts hvpothecaires, les caisses popu-
laires, les caisses d'épargne et de credit, une banque d'epargne du Quebec, et les 
sociétés de financement des ventes et de credit a Ia consommation. Les courtiers 
en valeurs mobilieres et les agents de change jouent aussi un rOle important dans 
le systeme financier. 

Les banques 0 charte demeurent les principales institutions financieres du Ca-
nada, mais on assiste depuis l'apres-guerre 0 une croissance et une expansion ra-
pide des institutions concurrentes. dont celles qui ont connu le plus grand essor 
ces dernieres années sont les sociétés de fiducie et les sociOtés de prets hypothe-
caires. qui sont au nombre de 110 environ dans tout le Canada. Elles acceptent 
toutes deux des depots et possedent des réseaux de succursales. Elles font concur-
rence aux banques relativement aux depots d'epargne personnels, mais Ia plus 
grande partie de leurs fonds provient de Ia vente d'obligations garanties 0 terme 
fixe et de certificats de placemenL Une forte proportion de leur actif est sous forme 
d'hypotheques. De plus, les sociétés de fiducie administrent des caisses de retraite 
d'entreprises privées et de sociétes et des successions de particuliers, elles gérent 
des syndicats de faillite, et agissent comme agents financiers pour le compte de 
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munuipalités et de sociétés. C'est le departement fédéral des Assurances ou lad-
ministration provinciale qui dOlivre leurs permis aux sociétés de fiducie et de 
prCts hypothécaires et qui les surveille. 

Un autre intermCdiaire financier important est Ia caisse d'épargne et de credit, 
qui au Québec s'appelle caisse populaire. Les caisses populaires ont étè crCées aux 
environs de 1900 pour recevoir surtout l'Opargne des groupes a faible revenu. Plus 
tard, certaines commencèrent egalement C consentir des préts C leurs membres 
pour un montant minime. Contrairement aux banques C charte, dont Ia plupart da-
tent du debut du siècle, presque toutes les caisses d'èpargne et de credit et les cais-
ses populaires sont riées au cours de Ia dernière génération. Leur croissance est 
due en grande partie C leur système coopératif et au caractère local de chacune des 
succursales—contraste frappant par rapport a lCvolution de nornbreuses autres 
institutions. 

La Banque du Canada 
La principale fonction de Ia Banque du Canada est d'utiliser tous les recours de 

Ia politique monétaire pour réglernenter le credit au mieux des intéréts èconomi-
ques du pays. Les banques a charte doivent avoir, relativement a chaque quinzai-
ne, I'equivalent de 12% des depots 6 vue et de 4% des depots exigibles moyennant 
prèavis, sous forme de billets de Ia Banque du Canada et de depots chez celle-ci. 
Outre ces réserves-encaisse ou reserves primaires, les banques sont tenues de 
maintenir des reserves secondaires composèes des reserves primaires excCdentai-
res, de bons du Trésor et de prOts au jour le jour. Au besoin, ces avoirs peuverit fa-
cilement étre convertis en argent comptant. La Banque du Canada s'acquitte de 
son rOle en matière de politique unonetaire en modifiant le montant des reserves a 
Ia disposition des banques C charte. Etant donné le rapport entre les reserves des 
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banques et Ia valeur totale de leurs depOts, Ia Banque du Canada peut inciter ccl-
les-ci a accroitre ou a réduire leur actif de façon a produire les conditions de credit 
queue juge opportunes. Pour influer sur le volume des reserves des banques a 
charte. Ia Banque du Canada acquiert des avoirs financiers sous diverses formes et 
en dispose. 

La Banque consent egalement des avances a court terme aux banques a charte ou 
aux banques régies par La Loi sur les banques d'épargne du Quebec, de mCme 
qu'au gouvernement du Canada. Le taux minimum auquel La Banque est disposee 
a faire des avances sappelle le taux officiel d'escompte. et Ia loi exige qu'iI soit 
connu du public en tout temps. La Banque est l'agent financier du gouvernement 
du Canada dont elle gére le compte de depOts auquel s'inscrivent presque toutes 
les recettes et depenses publiques; elle s'occupe egalement de La gestion de Ia dette 
et des operations de change avec !'étranger pour le compte du gouvernement, 
qu'elle assiste par ailleurs de ses conseils. 

Assurances 
Ala fin de 1970, les Canadiens détenalent plus de 121 milliards de dollars d'as-

surance-vie. Avec une moyenne par famille de $20,800 en cours en 1970, les Cana-
diens sont bien assures comparativement aux citoyens des autres pays. 

Le secteur de l'assurance-vie au Canada groupe environ 240 compagnies et so-
ciétés de secours mutuels, dont plus de Ia moitié sont enregistrees au niveau fede-
ral. Ce dernier groupe absorbe plus de 90% du marché des assurances et possede 
au Canada un actif de prés de 15 milliards. Outre l'assurance-vie. Ia plupart des 
compagnies vendent des polices qui garantissent le paiement des frais de maladie 
et dedommagent les assures pour les pertes de salaire pendant Ia maladie. On peut 
souscrire une assurance en sadressant a un agent autorisé ou en participant a un 
régime collectif offert par un employeur, une association professionnelle, un syn-
dicat, etc. 

Outre les compagnies d'assurance-vie. environ 350 compagnies assurent contre 
l'incendie, le vol les accidents d'automobiles et autres risques. Parmi ces dernie-
res, les compagnies a enregistrement federal possedent au Canada un actif de pres 
de 3 milliards. 
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La population active et ses gains 
En 1971, 8,631000 personnes agees de 14 ans et plus. soit 56.1% de ce groupe 

d'age, faisaient partie de Ia population active, c'est-a-dire travaillaient ou étaient 
en quête d'un emploi. Le graphique ci-dessous indique le taux d'activité de Ia po-
pulation active en 1971, par principaux groupes d'age et par sexe. 

Pourcentage des personnes actives, selon l'age et le sexe; 
moyennes annuelles 1971 
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Le second graphique represente I'évolution de Ia population active. L'augmen-
tation des dix dernières années est due a Ia poussée demographique et au grand 
nombre de personnes, en particulier de femmes, qui sont devenues actives. En 
1971, il y avait en moyenne 8,079,000 personnes occupées et 552,000 sans travail. 
Les chOmeurs représentaient 6.4% de Ia population active, et II y avait 6,757,000 
inactifs. Le troisiemegraphique indique Ia situation d'activité en 1970 et 1971. 
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Population active, personnes occupées et chômeurs, par mois, 1961-71 

E . n,ilI ie, 	 En rniIEorn 

- 	 - - 	 _----.----- A- 9000 

n, A 
Chbffwurs 

Personnes occupes 

- 	 w 
- liThi 	 - I363 - 	- 196 	- 	- 1 1 67 

Gains et duree du travail 

Statistique Canada obtient des renseignements sur les gains hebdomadaires 
moyens, Ia durée moyenne du travail et les gains horaires moyens des salaries 
grace a une enquête mensuelle effectuee auprès de quelque 51,000 établissements 
non agricoles du Canada employant 20 personnes ou plus pendant au moms on 
mois de l'année. Ces etablissements grou pent un peu moms de 60% de l'ensemble 
des salaries au Canada. 

Gains hebdomadaires moyens. Les gains hebdomadaires moyens des salaries 
dans I'ensemble des secteurs enquêtés étaient de $137.66 en 1971, soit 8.5% 
($10.84) de plus que l'année precedente. Les augmentations s'échelonnent entre 
7.6% (mines, finances, assurances etaffaires immobilieres) et 13.0% (foréts). Dans 
l'industrie manufacturière, les gains hebdomadaires moyens ont augmenté par 
rapport a 1970 de 8.5%, et dans le bátiment et travaux publics de 12.6%. 
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Situation d'activité, moyennes annuelles, 1970 et 1971 
en rnilliers 
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Gains hebdomadaires moyens dans certaines branches d'activité au Canada, 
moyennes annuelles 1961, 1970 et 1971 

Branche 	 1961 	1970 	19711 	Var,ation 
1961-71 	1970-71 

(dollars) 

Foréts 	........................................................ 79.02 	137.60 	155.46 	+ 96.7 * 13.0 
Mines. y compris broyage 	.............................. 95.57 	164.70 	177.27 	+ 	85.5 + 	7.6 
Industrie manufacturiere 	.............................. 81.55 	132.75 	144.03 	+ 	76.6 + 8.5 

Biens durables 	.......................................... 88.22 	142.87 	155.33 	+ 	76.1 + 8.7 
Biens non durables 	.................................... 76.17 	123.27 	133.25 	+ 	74.9 + 8.1 

BAtiment et travaux publics 	........................... 86.93 	167.15 	188.29 	+ 116.6 + 12.6 
Transports, communications at autres 

servicespublics 	....................................... 82.47 	142.35 	154.04 	+ 	86.8 + 8.2 
Commerce 	................................................... 64.54 	100.51 	108.48 	+ 	68.1 + 	7.9 
Finances, assurances et affaires 

immobilieres 	.......................................... 72.82 	120.52 	129.70 	+ 	78.1 + 7.6 
Services 	...................................................... 57.87 	90.65 	98.63 	+ 70.4 + 8.8 
Ensemble des activités' 	................................. 78.24 	126.82 	137.66 	75.9 + 8.5 

'Lea chilfres de 1971 sont provisoires. 2Comprend toutos lea activites saul: agriculture, pche et 
pigeage. ensegnement et services annexes, services médicaux et sociaux, organisations religieuses, 
ménages. administration publique et defense. Toutes los statistiques sont établies d'aprCs les declarations 
des employeurs ayant au moms 20 employes pendant un mois quelconque do l'annèe. 

Dureehebdomadaire moyennedu travail*.  Entre 1970 et 1971. Ia duree hebdo-
madaire moyenne du travail a diminué dans Ia plupart des branches d'activité 
dont les données ont été mises en tableau. Les reductions s'échelonnent entre 

Les données concernant Ia durée hebdomadaire moyenne du travail et lea gains horaires moyens n'in-
t6res5ent quo lea salaries rémunérés a l'heure pour lesquels on dispose do chiffres. 
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0.3% (industrie manufacturière et batiment et travaux publics) et 1.5% (mines, y 
compris broyage). Seuls les transports urbains oft enregistré une augmentation de 
0.5%. portant Ia moyenne a 42.2 heures. Dans l'industrie manufacturiére, Ia 
moyenne s'est élevée en Alberta (0.5%) et en Colombie-Britannique (1,1%),  et elle 
a diminuC dans lesautres provinces, sauf en Nouvelle-Ecosse et en Ontario oü elle 
est derneurée stationnaire. 

Gains horaires moyens*.  En 1971. les gains horaires moyens étaientsupérieurs a 
ceux de 1970 dans toutes les branches dactivité; en ce qui concerne l'industrie 
manufacturiére ii y a eu augmentation dans toutes les provinces. La hausse Ia plus 
forte a été enregistrée dans le bâtiment et les travaux publics (13.1%). et Ia plus fai-
ble dans lentretien des routes et ponts (8.5%). La moyenne dans l'industrie manu-
facturiére en Colombie-Britannique était de 11.1% supérieure a celle de lannée 
precedente et Ia plus élevée parmi toutes les provinces. C'est au Manitoba quelle a 
augmenté le moms (7.4%). 

Voir le renvoi A Ia page 287. 

Gains horaires moyens et durée hebdomadaire moyenne du travail pour les 
salaries rémunérés al'heure, moyennes annuelles 1961,1970 et 1971 

Branche d'activite 
et province 

	

Gains horaires Dure hebdomadaire 	Variations des 	Variations de 
moyens 	rnoyenne tlu travail 	G.F1.M. 	Ia D.H.M,T. 

1961 	1970 	1971 	1961 	1970 1971' 	1961-71 1970.71 1961-71 1970-71 

dollars) (nombre d'heures) (en pourcentage) 
Branche 

Industrie manufacturiire 	. 1,83 101 3.28 40.6 39.7 39.6 + 	79.2 + 9.0 - 2.2 -0.3 
Riensdurablos 	............... 2.011 3.25 3,55 40.9 40.2 40.1 + 	77.5 + 9.2 - 	1.7 -0.3 
Biens non durables 	......... 1.69 2.77 3.02 40.3 39.3 39.2 + 78.7 + 9.0 - 	2.5 -0.3 

Mines. y compris le broyage 2.13 3.71 4.03 41.8 41.0 40.4 + 89.2 + 8.6 - 	1.9 -1.5 
Bâtiment et travaux publics 2.06 4.21 4.76 40.9 39.2 39.1 +131.1 +13.1 - 4.2 -0.3 

BItiment 	..................... 2.16 4.36 4.91 38.9 37.5 37.4 +127.3 +12.6 - 3.6 -0.3 
Géniecivil 	..................... 1.90 3.92 4.46 44.8 43.1 42.9 +134.7 +13.6 - 3.8 -0.5 

Autres branches 
Transports urbains 	......... 2.12 3.65 4.00 41.7 42.0 42.2 + 88.7 + 9.6 + 0.7 +0.5 
Entretien dos routes et 

ponts 	........................ 1.60 2.70 2.93 36.1 37.2 36.6 + 	83.1 + 8.5 +3.0 -1.6 
Blanchisseries at etabhsse. 

ments de nettoyage a sec 
etdepressage 	............ 1.04 1.74 1.91 39.8 37.0 36.7 + 83.7 + 9.8 - 	7.0 -0.8 

Hotels, restaurants et tavernes 
1.04 1.75 1.95 38.7 31.9 31.5 + 87.5 +11.4 -17.6 -1.3 

Province 
Industrie manufacturiere 5  

Terre.Neuve 	..................... 1.69 2.53 2.72 40.5 40.5 40.1 + 60.9 + 7.5 - -1.0 
Nouvelle.Ecosse 	............... 1.58 2.45 2.67 40.3 39.2 39.2 + 69.0 + 9.0 - 2.7 - 
Nouveau-Brunswick 1.55 2.47 2.71 40.9 40.5 40.1 + 	74.8 + 9.7 - 	1.0 -1.0 
QuOber: 	....................... 1.65 2.68 2.89 41.5 40.4 40.3 + 	75.2 + 7.8 - 2.7 -0.3 
Ontario 	........................... 1.94 3.18 3.47 40.5 39.8 39.8 + 78.9 + 9.1 - 	1.7 - 
Manitoba 	........................ 1.67 2.72 2.92 39.7 38.9 38.5 + 74.9 + 7.4 - 2.0 -1.0 
Saskatchewan 	.................. 1.98 3.16 3.44 39.0 39.5 39.3 + 	73.7 + 8.9 + 	1.3 -0.5 
Alberta 	........................... 1.96 3.18 3.47 39.7 39.1 39.3 + 77.0 + 	9.1 - 	1.5 +0.5 
Colombie-tiritannique 2.23 3.71 4.12 37.7 36.8 37.2 + 84.8 +11.1 - 2.4 +1.1 

'l.es chitfres de 1971 soOt provisoires. 	21-es chiffros de 'l.-P.-E. no sont pas disponibles 
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Industries manufacturjères 
l.s industries manufacturières constituent Ia majeure partie des industries pro-

ductrices de biens au Canada. De ce fait, et vu leur importance dans l'accroisse-
mont de Ia productivite nationale, leur forte demande de biens d'equipemont et 
leur contribution a l'exportation, elles exercent une influence marquee sur l'éco-
nomie. Ellos emploient environ le quart des salaries au Canada et elles fournissent 
une proportion a peu près Cgale du produit intérieur brut au cout des facteurs. 

Les enquêtes mensuelles montrent qu'en 1970 les industries manufacturières 
emplovaient en moyenne 1.667,600 personnes. comparativement a 6,839,000 dans 
l'ensemble des industries scion une enquete mensuelle menée auprés d'un echan-
tillon de ménages. (Pow diverses raisons, l'enqueteaupres des mCnages classe un 
plus grand nombre de salaries dans les industries manufacturières que l'enquete 
postale auprès des fabricants.) 

Los chiffres preliminaires des enquetes mensuelles montrent qu'en 1971 les fa-
bricants canadiens ont expedié pour 49,183 millions de dollars de produits de 
propre fabrication, soit une augmentation de 6.9% sur 1970. (Comparativemont, 
l'indice annuel moyen des prix de vente dans l'industrie manufacturière est 
monte de 2.1 1% au cours de Ia mênie période.) 

Les exportations de produits manufactures ne sont pas ordinairement evaluées 
comme telles. mais Si l'on accepte que les exportations de demi-produits et de pro-
duits finis y sont a peu près equivalentes, les industries manufacturieres ont parti-
cipé a Ia production des cinq septièmes environ do Ia valeur des exportations de 
produits canadiens en 1971. Los oxportations canadiennes do demi-produits Se 
sont Clevees a 6,020 millions do dollars, comparativement a 6,759 millions pour 
les produits finis. Cette quasi-parite montre l'importance des produits industriels 
destines a l'exportation. 

Cependant, Ia valeur des produits finis, c'est-a-dire des produits ayant atteint un 
hauL degre de transformation, bien que comprenant d'infimes valeurs de produits 
non manufactures, a augmenté de plus de neuf fois et demie depuis 1961, oC elle 
n'était quo do 706 millions de dollars. Landis que cello des demi-produits n'a quo 
double par rapport a 2,916 millions en 1961. Ces chiffres reflètent clairement l'ex-
pansion dos branches manufacturiCros qui fabriquent plus de produits hautement 
usinCs. Pour diverses raisons, ces valeurs, quoique non rigoureusenient compara-
bIos a cello des expeditions generales de produits manufactures par les USIflO5 Ca-
nadiennes, permettent nOanmoins de juger de I'intensité de l'activité exportatrice 
représentée par los expeditions. L'importance do Ia production en vue do l'expor-
tation serait sensiblement accrue si l'on pouvait établir La valeur canadienne ajou-
tee qui ost exportee, étant donnC qu'il y a nCcessairement double compte do Ia pro-
duction des fabricants lorsqu'il s'effectue (los echanges intorindustriels. 

L'industrie manufacturiére au Canada est en general hautement mécanisée et il 
s'ensuit quo les usines exigent do fortes immobilisations. Cela tient en partie a cc 
que beaucoup d'industries primaires sont par Ia force des choses des industries de 
capital. c'est-â-dire qu'elles utilisent uno grande quantité de machines, de materiel 
ot de batirnents proportionnellement aux offectifs. Les industries productrices de 
produits hautement usines comme les machines et les automobiles prennent de 
plus en plus d'importance. En outre. Ic niveau do vie Alevé, roflCtant des salaires 
elovés, entraine une reduction du recours a Ia main-d'uvre. qui so soldo souvent 
par un accroissement de Ia mécanisation. 

Les résultats d'une enquête sur les intentions d'investissemont laissaient pre-
voir qu'en 1972 los industries manufacturièros absorberaient 29% des investisse-
ments prives et publics en machines ot en materiel nouveaux, 8videmment ceE dé- 
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penses représentent non seulement l'augmentation de Ia capacité de production 
mais aussi une certaine expansion" du capital, c'est-à-dire un accroissement du 
capital par employé ou par unite de produit. 

La progression croissante de l'élément capital' dans Ia production manufactu-
rière a probablement été one cause principale de Ia hausse de Ia productivité par 
employé. La production matérielle des industries manufacturiéres, par heure-
homme de travail, a augmenté au taux annuel moyen de 4.0% durant Ia periode 
1946-70. 

L'industrie de l'automobile était la plus importante au Canada en 1971. Ses ex-
péditions, estimCes a 3,746 millions de dollars, soit 7.6% de celles de l'ensemble 
des industries manufacturiéres, dépassaient de plus de I milliard les expeditions 
de Ia seconde grande industrie, les pates et papiers. Pourtant ii ny a pas si long-
temps, en 1966, l'industrie des pates et papiers dominait celle de l'automobile 
quant a Ia valeur des expeditions. Cette progression rapide témoigne des consé-
quences de l'Accord canado-américain sur les produ its de l'automobile qui a per-
mis l'expedition en franchise entre les deux pays de véhicules automobiles neufs, 
sous certaines reserves, eta donnO lieu a une expansion de l'industrie canadienne. 

Le raffinage du pétrole, Ia troisième industrie en importance du point de vue des 
expeditions d'aprés les donnees préliminaires de 1971, avait un peu plus que Ia 
moitié des expeditions de I'industrie de l'automobile. L'industrie de l'abattage et 
de Ia preparation de Ia viande, dont Ia valeur des expeditions Ctait a peu pres ègale 
a cetle du raffinage du pOtrole, venait au quatriéme rang, suivie de la siderurgie. 
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Quatre autres industries ont réalisé des expeditions dune valeur supCrieure a I 
milliard de dollars en 1971:les fabriques laitieres. Ia fabrication de pièces et acces-
soires d'automobile, les scieries et ateliers de rabotage, et Ia fabrication de machi-
nes et materiel divers. 

C'est le recensement annuel des manufactures qui fournit les renseignements 
les plus dètaillès sur les industries manufacturieres. tine partie des données pour 
1970 ont déjà Cte publiees, mais au moment (Ic Ia redaction les derniers rèsultats 
complets disponibles Ctaient ceux de 1969. 

Le groupe d'industries qui a accuse le plus haut taux annuel moyen d'augmenta-
tion des effeutifs au cours de la periode 1961-69 est Ia fabrication de machines, 
suivie de prè.s par Ia fabrication de materiel de transport. Bien que petite, c'est I'm-
dustrie de Ia fabrication de vChicules divers qui a connu le taux annuel moyen le 
plus élevC d'augmentation de l'emploi, et cc grace a une rCussite technologique 
proprement canadienne, Ia motoneige, inventée au Canada et maintenant expC-
diCe dans de nombreux pays. La seconde industrme qul a rapidement pris de l'am-
pleur, toujours du mCme point de vue. est celle des tapis, carpettes et moquette, 
par suite de I'Cvolution des goüts des clients et de Ia hausse des revenus. Aux troi-
sième, quatriCme et cinquièrne rangs se situent Ia fabrication de carrosseries de ca-
mions et de remorques. Ia fabrication d'articles en matiCre plastique (n.c.a.) et Ia 
fabrication de pièces et accessoires d'automobile. 

Pour donner une idee de Ia tendance des prix dans les industries manufacturiè-
rca du Canada, on peut nlentionner que ]'ind ice preliminaire de janvier 1972 des 
prix de vente dans l'ensemble des industries manufacturières Ctait de 24.2% plus 
elevequela rnoyenne de 1961. 

La fabrication de Ia bière comprend Ic brassage du moCit dans Ia cuve-malière (a 
I'arrière), Ia cuisson, puis Ia fermentation de cc moit dana une autre cove 
l'avont(. 

I 
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Statistiques manufacturières, par province et par groupe d' md ustries, 1969 

Province ou territoire 
at groupe 

, 	 . 
Salaries 

0 Reniune. 
rations 

' atcur 
aloutee 
par I a  

fabricati  on 

Valeur (lea 
expeditions 
de produits 
de propre 
fabricat on 

nombro (mifliers de dollars) 

Province ou territoire 
Torre-Neuve 	........... ........ 	...................... 12,302 65,325 132,522 242,386 
lle-du-Prince.douard 	.......................... 2.606 9.746 18.468 56,859 
Nouvelle-Ecosse 	.................................... 33.229 165.640 298.533 731,475 
Nouveau-brunswick 	.............................. 28.984 148,206 269.859 708,939 
Quehe.. 	................................................ 529,027 3,166.701 5,674,438 12.810.214 
ontario 	................................................ 825.462 5,660.929 10,637,008 23.847.773 
Manitoba 	............................................. 49.439 277.380 486.057 1.230.020 
Saskatc;hewan 	....................................... 15.267 95.082 186,891 530.443 
,\lherta 	................................................ 52.354 335.104 702.820 1.849.271 
Coloinbio-Ilritannique 	........................... 126.449 922,804 1,744.524 3,917,832 
Yukon 	............................................... 95 528 1.078 1,681 
Territoires ilu Nord.Ouest 	........................ 118 894 1.394 3,545 

Canada 	........... 	.......... 	............... 1,675.332 10,848,340 20,133,593 45,930,438 

Groupe d'industries 
Industrie des ailments et boissonc 	.......... 224.111 1.293,546 2.832.912 8,223.767 
Industrie 	dii 	thac . ................................. 10.049 66,871 201.999 487,907 
loclustrie du caoutchouc 	........................ 25.259 171.187 331.749 632.748 
Industriedu cuir 	.................................... 31.192 137.530 207,353 412.274 
Industrie textile 	.................................... 75.351 399.543 747,964 1,688,357 
Bonneterie 	............................................. 24.704 104,850 180.440 402,637 
lndustrieilel'hahillement 	........................ 99.091 412,543 636.603 1,331,832 
Industriedu 	bois 	.................................... 92.524 541.323 951.215 2,149,584 
hndustrie du meuble et des articles cl'ameu. 

blement 	............................................. 44.248 232,847 389,089 728,992 
Industrie du papier et activités annexes ...... 121.877 926,270 1.712,574 3,833.814 
Impression. edition et activités annexes ...... 84.654 576.928 996,404 1,488.302 
Premiere translormation des metaux 	...... ... 110.953 839,046 1,621.348 3,574,422 
Fabrication de produits en metal (saul ma- 

chines et materiel de transport) ............... 141.417 957,930 1,632,131 3,1 62,039 
Fabrication de machines (saul electriques) 81,747 602.881 878.173 1.734,673 
Fabrication de materiel do transport 	......... 157,755 1,228,156 2,326,188 6.484.568 
Fabrication de produits electriques ............ 126.986 813,227 1.272,500 2.607,481 
Fabrication de produits mineraux non me- 

talliques 	............................................. 51.888 357,764 738,938 1,286,857 
Fabrication de produits du petrole et dii 

charbon 	............................ ................. 15,633 151,653 317,168 1.720,340 
Industriechimique 	................................ 78.441 592.574 1.381,328 2,581,824 
Industries manulacturièresdiverses 	......... 77.452 441.672 777.514 1,398.021 

La plupart des chiffres cites dans ce chapitre se situent au niveau de létablisse-
ment; (Is sappliquent a des unites équivalant a peu prés a des usines ou a des fa-
briques. Si Ion classe des compagnies entières selon Jour activitC principale. on 
constate que celles dont I'activitC principale est Ia fabrication et l'exploitation fo-
restiére ont realise un bénéfice net avant impôt de 6.0% des recettes totales en 
1971, contre seulement 5.1% en 1970. La moyenne pour Ia période 1962-71 était 
de 6.4°/a. 
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Statistiques manufacturières, certaines années, 1920 a 1971 

Année 	 Salaries Rémunejations 

Valeur 
te ab0U e 

par Ia 
fabrication 

Valeur des 
expeditions 
de produits 
depropre 

 
fabrication' 

nombre (milliers de dollars) 
1920 	.............................. 598,893 717,494 1621,273 3,706.545 
1929 	...  .......... ................. 	666,531 777,291 1,755,387 3.883.446 
1933 	.............................. 468,658 436,248 919,671 1.954.076 
1939 	.............................. 658.114 737.811 1.531,052 3.474,784 
1944 	.............................. 1,222,882 2,029.621 4.015,776 9,073,693 
1949 	.............................. 1,171.207 2,591,891 5.330,566 12,479,593 
1953 	.............................. 1,327,451 3,957,018 7,993,069 17,785,417 
1954 	.............................. 1,267,966 3.896.688 7,902.124 17,554,528 
1955 	.............................. 1.298.461 4,142.410 8,753,450 19,513,934 
1956 	.............................. 1.353,020 4.570.692 9,605,425 21,636,749 
1957 	.............................. 1.340.948 4,778,040 .. 21,452.343 
1958 	.............................. 1.272,686 4,758,614 9,454,954 21.434.815 
1959 	.............................. 1,287,810 5,030,132 10.154,277 22,830,836 
1960 	.............................. 1.275.476 5.150.503 10,360.148 23.279,804 
1961 	......................... ..... 	1,352,605 5,701.651 10,434,832 23.438,956 
1962 	.............................. 1,389,516 6,096,174 11,429.644 25.790,087 
1963 	.............................. 1,425.440 6.495.269 12,272,734 28.014.888 
1964 	.............................. 1,491.257 7.080.939 13.535,991 30.856,099 
1965 	.............................. 1.570.298 7,822.919 14.927,753 33,889.425 
1966 	.............................. 1.646.024 8,695,890 16,351.740 37,303,455 
1967 	.............................. 1,652,827 9.254,190 17,005.696 38,955,389 
1968 	.............................. 1,642,352 9,905,504 18,332,204 42,061.555 
1969 	.............................. 1,675,332 10,848,340 20,133,593 45,930.438 
1970 	.............................. 1.667,6002  11,445,8003  20,054.0000 45,991,700 
1971 	.............................. ... 12,306,3002 21,405,0004  49,183,100 

iA,an t 1953, valeur brute de Ia production. 2Chiffre fondé sur des données courantes publiees 
dans Estimations du riombre d'employes par province et par industrie (Bulletin de Statistique Canada a" 
72-008). 3 Chiffre fondé sur des données courantes sur les gains dans lee industries manufactu- 
rières. 4 Estimation fondée sur le rapport entre Ia "valeur s)outee par Ia fabrication" et Is "produc- 
tion manufacturière brute" des années antérieures. 5Chiffre établi d'aprés l'enquete mensuelle 
sur les expeditions des fabricants 
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Commerce intérieur 
Les canaux de distribution peuvent ètre definis comme étant les moyens par les-

quels les marchandises sont acheminees du producteur et des sources secondaires 
(par ex., les importateurs) jusqu'au consommateur final. Les principaux d'entre 
eux sont les grossistes (y compris agents et distributeurs), les succursales de vente 
des fabricants, les points de vente au detail, les distributeurs automatiques. et  Ia 
vente directe (vente par correspondance, demarchage). De plus, ii existe différen-
tes formes de services au consommateur et a l'industrie: hebergement, repas, lieux 
de lojsjrs et de détente, blanchissage et autres services personnels, location de ma-
tériel, administration, recherche, consultation publicitaire et traitement des don-
flees. 

La nature et les activités des canaux de distribution évoluent constamment. Au 
niveau du commerce de detail et des services, les concessions exclusives semblent 
se multiplier. Les centres commerciaux bien aménagés ont fait leur apparition 
dans les banlieues; dans le quartier des affaires des centres-villes, les marchands 
participent a l'activité des nouveaux mails commerciaux et des complexes multi-
commerciaux a plusieurs étages abritant points de vente au detail et services. Les 
marchands independants se groupent en associations volontaires comportant un 
service de publicité commun et d'achatsr.entralisés, pour mieux concurrencer les 
magasins a succursales. Les compagnies d'essence s'adonnent maintenant a la 
vente directe et au detail d'appareils et d'articles ménagers et de sport. Les entre-
prises recourent largement a divers genres d'organismes specialises dont bon 
nombre n'ont pris naissance que ces dernieres années, entre autres: services de 
traitement des données, bureaux d'étude des operations et des marches, sociétés 
de relations publiques, maisons productrices de listes d'adresses et conseillers 
en commercialisation et en gestion. 

Commerce de detail. De 1966 a 1971 les ventes au detail au Canada ont aug-
menté de 35.1% pour s'etablir a $30,648,400,000. Des augmentations sensiblement 
supérieures a celles enregistrées au niveau national ont eu lieu en Colombie-Bri-
tannique, en Alberta et au Nouveau-Brunswick (40-45%); en Ontario et en Nouvel-
le-Ecosse elles étaient legerement supérieures (36.38%) et a Terre-Neuve, dans 
l'lle-du-Pririce-Edouard, au Québec et au Manitoba (31-32%), inferieures; une aug-
mentation trés au-dessous de Ia moyerine nationale a été observee en Saskatche-
wan. 

La plus forte augmentation a été enregistrée par les grands magasins (61.3%), 
suivis de près par Ia catégorie "tous autres magasins (58.4%) oC le principal 
element est celui des magasins de spiritueux et de bière qui représentent plus du 
tiers de ce groupe. Les ventes au detail des magasins de boissons alcooliques se 
sont accrues de plus de 60%. L'importante catégorie des marchands de véhicules 
automobiles, qui avait connu une croissance inférleure a Ia moyenne de 1966 a 
1969, a accuse une forte baisse en 1970 au point que le total était inférieur a celul 
de 1966; elle s'est relevée cependant en 1971 pour marquer une augmentation de 
13.5% par rapport a 1966. 

Les magasins a succursales réalisent une proportion de plus en plus grande des 
ventesau detail. Surle montant total enregistre en 1971, $11,736,000,000 (38.3%) 
ont été dépenses dans les magasins a succursales et $18,912,300,000 (61.7%) dans 
les magasins indépendants. En 1964, les magasins àsuccursales détenaient 31.7% 
du marché de detail et les magasins indépendants, 68.3%. 

Comme on l'a déjà indique, certains detaillants indépendarits, soucieux d'une 
plus grande efficacité dans leur lutte contre les magasins a succursales, se sont 
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groupes en associations volontaires pour profiter a moindre coat des services de 
gestion et d'achat massif, et dune meilleure publicité. Les premiers commences a 
se grouper ainsi ont été les epiceries et les epiceries-boucheries, les pharmacies et 
les quincailleries. Leur association n'a pas empéché les magasins a succursales 
d'accroitre leur part du marche. mais elle a vraisemblablement ralenti leun progrès 
ces dernières années. 

L'activité des centres commerciaux a pris énormément d'ampleur. En 1961, 
5.5% des ventes au detail au Canada s'étaient effectuées dans environ 281 centres; 
en 1970 leur nombre avait grimpé a 541 et leur part des ventes au detail a 13.8%. 
Cette annee-la, plus de 43% des ventes des grands magasins avaient etC enregis-
trees dans les centres commerciaux, plus de 28% des ventes des magasins de vCte-
ments pour femmes. 23% de celles des magasins de chaussures, 20% de celles des 
bazars, et 19% de celles des epiceries et epiceries-bouchenies. 

Ventes directes. Ne sont pas comprises dans le commerce de detail les <ventes 
directes', c'est-à-dire effectuées par dCmarchage, voie postale ou autre moyen, 
sans l'entremise d'un magasin; toutefois, les ventes par catalogue des grands ma-
gasins entrent dans les chiffres du commerce de detail. En 1970 les ventes directes 
se sont ClevCes a $718,300,000, s'ajoutant aux ventes au detail de $28,033,900,000. 
Sont egalement exclues les ventes par distributeur automatique qui ont atteint 
$156.800,000 en 1970, 9.7% de plus qu'en 1969. 
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Commerce de detail par province et genre de commerce, 1969-71 

Provinceou territoireot 	 laux 
1969 	1970 	1971' 	variati

de  
on, genre de commerce 	

1970-1971 

(millions de dollars) 

481,4 493.4 533.3 + 	13.1 
123.4 131.5 141.0 + 7.2 
884.1 930.0 1,022.9 +10.0 
702.6 740.5 834.8 +12.7 

6,961.6 7,074.1 7,682.0 + 8.6 
10,588.4 10,885.0 11,878.5 + 9.1 
1,187.5 1,227.2 1,318.5 + 7.4 
1,051.8 1,018.4 1,138.9 +11.8 
2,255.1 2,274.0 2,466.6 ± 8.5 

3,165.4 3,259.8 3,631.9 +11.4 

27,4013 26,033.9 30,648.4 + 9.3 

6.4009 6849.2 7,262.4 + 6.0 
619.7 640.1 654.2 + 	2.2 

2,737.1 2,852.3 3,184.1 +11.8 
825.2 848.5 938.8 +10.6 
567.3 575.2 618.5 -I- 	7.2 
541.7 552.9 570,7 * 3.2 

4,795.9 4197.2 4,924.7 +17.3 
2,318.2 2.530,7 2,694.9 + 	6.5 

423.7 446.0 475.6 + 6.6 
544.8 561.4 621.8 +10.8 
385.5 397.5 423.8 + 6.6 
317.7 327.5 345.7 + 5.6 
391.4 382.8 408.9 + 6.8 

868.4 847.4 942.3 +11.2 
465.7 473.1 523.3 +10.6 
791.6 840.0 907.0 + 8.0 
224.9 218.5 236.0 + 8.0 

4,181.8 4,493.6 4,917.7 + 9.4 

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

Territoires du Nord-Ouest ............ 

Total............................... 

Genre de commeree 
Epiceries et epic.e.ries-boucheries ...... 
Tous autres magasins d al imentation 
Grands magasins2  
Magasins de marchandises diverses5  
Magasins géneraux ........................ 
Bazars.......................................... 
Marchands de vChicules automobiles 

neufs4 ...................................... 
Stations-service et garages ............... 
Magasins de vétements pour horn mes 
Magas ins de vétements pour fern mes 
Magasins dc vétements pour Ia lamille 
Magasins do chaussures ................. 
Quincailleries ............................. 
Magasins de meubles, televiseurs, ra-

dios et appareils ........................ 
Marchands do combustibles ............ 
Pharmacies 
Bijouteries .................................... 
Tousautres magasins 5  

'Chiffres préliminaires sujets a revision. Non comprises lea corrections pour tenir compte des 'creations" 
et autres elements. 

2Depuis 1966 sont comprises lea concessions des grands magasins et sont exclus les points de vente des 
grands magasins qui no sont pas des grands magasins et les ventes par catalogue des grands magasins. La 
nouvelle definition du grand magasin a influé sur lea données do plusicurs autres categories do com-
merce de dtajl qui no peuvent étre comparCes StIX donnees anterieures C 1966. 

3Y compris les magasins qui ne sont pas des grands magasins au sens strict, 01 los venles par catalogue. 
4 Y comprus lea ventes do véhicules neufs et d'occasion, les receltes des services et reparations. Non com-
prises les données relatives aux voitures d'occasuon. 

5 1,e principal Clement est celui des magasins do boissons alcooliques, mais sont aussi compris ls mar-
chands do voituros (('occasion et besucoup d'autres. 

Les priricipaux éléments de Ia vente directe en 1970 ont été: produits laitiers 
($163,900,000); journaux et revues ($134,000,000); cosmétiques et produits phar-
maceutiques ($80,500,000); livres etalhums de disques ($71,100,000); produits de 
boulangerie et produits congeles ($68,700,000); appareils electromenagers 
($50,300,000); vaisseile, batteries de cuisine, a(cessoires de nettoyage, produits 
nettoyants et savons ($45,800,000). Sur le total des ventes directes, les ventes par 
demarchage figuraient pour 72%, les ventes par voie postale pour 19% et celles 
dans les locaux des fabricants, les expositions, les étalages de marché, etc., 9%. 
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Services. La meilleure façon de mesurer et d'analvser l'èvoLutiou du sw:teur mi- - 
portant et diversifié des services est de recourir aux données du recensernent, car 
les enquetes intercensitaires nun fournisserit qu'une image partielle. [)e 1961 a 
1966, les services oft prospere a un taux plus rapideque le revenu personnel dis-
ponible ou les dépenses personnelles de consommation. La hausse de 53.9% de 
leur chiffre d'affaires a egalement été supénieure it celle de 41.2 1X, des ventes au 
detail. En 1966, les recettes des services s'Clevaient a 4,587 millions de dollars, 
dont 2.397 millions provenant des hotels, camps de touristes et restaurants. 596 
millions des services personnels. 442 millions des services rOcrCatifs et de diver-
tissement. et  492 millions des services cornmerciaux. 

Credit a Ia consommation. I.e credit a La consommation designe les avances 
consenties a des fins personnelles, non commerciales, comptant ou sous forme 
d'ouverture de credit, pour l'achat de certains biens de consummation par contrat 
de vente. Ii ne comprend pas les hvpotheques sum le logernent. Ins préts pour amC-
Lioration des maisons. les préts bancaires entièrement garantis, les honoraires dus 
aux médecins, avocats et autres membres des professions libérales, les préts des 
agents de change et courtiers en placements. Lu credit accordé pour certains servi-
ces comme par exemple les services publics, les hOtels et les services commer-
ciaux, et Les prCts entre particuliers. I.e tableau qui suit porte sur l'estinjation na-
tionale (Lu credit a Ia consommation mesure par l'encours detenu par les principa-
Ins categories de prCteurs au cours des douze dernieres années, et illustre l'usage 
accru qu'en font les Canadiens. II est intCressant de noter le mouvement qui s'est 
produit au cours de cette periode en faveur du "credit en espèces' consenhi par les 
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banques et autres institutions financières, de preference au "credit a Ia vente" lie ii 
Ia vente de biens de consommation. Les banques a charte jouent maintenant un 
role de premier ordre dans ce domaine d'activité economique: elles détenaient a Ia 
fin de 1971 près de 47% de l'encours. Leurs soldes comprennent 1,580 millions de 
dollars pour les achats d'automobiles seulement, Ce chiffre dépasse de beaucoup 
les 617 millions détenus par les sociétés de financement des ventes, qui jusqu'a 
trés récemment dominaient Ic secteur du financement des achats d'automobiles. 

Credit a Ia consommation: encours par principales categories de prêteurs, 
certaines fins d'année, 19504 1971 

Tauxde Prets 	Autres variation 	Commerce 	Aulres hn d annee 	Iota) 	annuelle 	dedetail' 	vendeurs2 	bancaires 	prCts 

	

1%) 	 (:omptant3 	omptant 

millions de dollars) 
1950 	 1223 	... 	454 	202 	224 	34.1 
1955 	 2.517 	... 	752 	825 	443 	697 
1960 	 4.020 	... 	960 	929 	863 	1,268 
1965 	 7.040 	 1,313 	1,270 	2.257 	2,200 
1966 	 7.648 	+ 8.6 	1.353 	1.346 	2,474 	2,476 
1967 	 8.474 	—10.8 	1.385 	1.287 	2,997 	2,805 
1968 	 9.704 	-14.5 	1,440 	1.352 	3,694 	3,217 
1969 	 10.969 	-13.0 	1.529 	1,524 	4.181 	3.736 
1970 	 11,525 	+ 4.9 	1,551 	1.322 	4,685 	3,967 
1971p 	 12,460 	+ 8.1 	1.600 	1.092 	5,802 	3,966 

'Comprend lescomptesouverts et le credit a temperament des grands magasins, des magasins de rneubles 
ci d'appareils, etc. 	2Comprend le credit pour ventes a temperament accordC par les sociétés de fi- 
nanceroent ci de credit a Ia consommation et lea (:artes de credit des sociétCs pétrolieres. 	I prMs 
personnels comptant (autres que ceux entierernent garantis ou pour amelioration des maisons) consentis 
JJar Ins banques a charte ci banques d'épargne du QuCbec. 'Comprend les préts personnels comp-
tant accordes par les sociCtés de credit ala consommation. les caisses dépargne et de credit et les caisses 
populaires, etles prCts sur polices des compagnies d'assurance-vie. P Données preliminaires. 

Commerce de gros. Les grossistes s'occupent principalement d'acheter des mar-
chandises et de les revendre a des détaillants, a des usagers de l'industrie, du com-
merce et des institutions, et a d'autres grossistes, ou ils agissent comme agents 
dans ces transactions. Aux fins de Ia statistique, ils soot classes en cinq categories: 
les marchands de gros. les agents et courtiers. les succursales de vente des fabri-
cants. les transfornlateurs de produits primaires, et les depots et distributeurs par 
(:amion-citerne de produ its pCtroliers. Les marc hands degros, qui achétentet yen-
(lent des marchandises a leur compte, representent de loin Ia plus iniportante (:até-
gone. Ils comprennent ceux qui se spécialisent dans l'exportation ou l'importa-
tion. ou les deux. La vente au comptant sans livraison, Ia livraison directe, Ia iivrai-
son par camiofl, Ia vente par correspondance. Ia vente an moven d'etalages places 
chez les clients, ou simplement Ia revenite. Au recensement de 1966, ils figuraient 
pour plus de 60% du montant total (31,172 millions de dollars) des ventes en gros. 
Le tableau suivant donne les ventes des grossistes selon Ic recensernent de 1966 et 
l'estirnation des ventes pour 1971 Ctablie d'après les declarations d'un groupe 
d'Ctahlissements. 
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Commerce de gros (marchands), 1966 et 1971 

Ventes 	Variation 
Commerce 	 1966 	1971 	1971/1966 

millions (15 dollars) 

Total, ensemble des commerces 	................................................ 18,922.4 24,896.1 +31.6 
Commerces de biens do consommation 	.................................... 8,683.3 12,728.6 ±46.6 

Pièces at accessoires d'automobiles ....................................... 829.1 1519.0 +83.2 
Vehicules automobiles 	...................................................... 328.7 627.2 +90.8 
Drogues et articles pharmaceutiques divers 	........................... 396.2 653.7 +65.0 
Vétemeniset fournitures 	................................................... 219.3 307.6 +40.3 
Chaussuros 	..................................................................... 69.5 77.6 +11,7 
Aulres textiles et accessoires vestimentalres .......................... 416.5 588.5 +41.3 
Appareils electromenagers 	............................................... 378.8 600.4 +58.5 
Tobac, confiserie et boissons gazeuses 	................................. 668.1 999.8 +49.6 
Fruitsel legumes frais 	......................................................... 417.9 558.7 +33.7 
Viandesel produits laiters 	................................................ 589.0 757.3 +28.6 
Revétements de plan:herc 	................................................... 163.2 275.9 +69.1 
Epicene et spécialités alimentaires 	....................................... 2887.6 3,830.1 +32.6 
Quincaillerie 	.................................................................. 526.4 638.3 +21.3 
Autres biens de consommation 	.......................................... 792.8 1,294.6 +63.3 

Commerces de produits industriels .......................................... 10,239.1 12,167.5 +18.8 
Charbonetcoke 	............................................................... 106.9 65.0 -39.2 
Grain 	.......................................... .................................... 1,701.7 1,002.5 -41.1 
Fournitures pour installations électriques, matèriaux, accessoires 

et equipement deconstruction 	.......................................... 338.5 447.3 +32.1 
Autres matériaux et fournitures de construction, y compris le 

boisdauvre 	................... ............................................... 2,257.9 3,115.3 +38.0 
Machines agricoles 	............................................................ 920.8 792.8 -13.9 
Matérial at fournitures industriels at de transport 	.................. 1,775.4 2,222.8 +25.2 
Materiel at fournitures pour le commerce, los institutions et les 

services 	........................................................................ 413.5 592.7 +43.3 
Papier journal, papier et produits en papier 	........................... 366.3 420.6 +14.8 
Materiel at Fournitures scientifiques at specialisés 	.................. 201.2 337.0 +67.5 
For et 	acier 	........................................... ............................. 757,4 1,306.3 +72.5 
Rebuts et 	déchets 	.............................................................. 368.7 423.9 +15.0 
Autres produits industrials 	....................................... .... ..... 1,030.8 1,441.4 +39.8 

Cooperatives. Le mouvement coopératif est représenté dans les dix provinces 
du Canada. Ii a été adopté avec le plus d'empressement dans les milieux ruraux øü 
ii n'existait guère de moyens de commercialisalion des produits agricoles et oU les 
cultivateurs étaient deçus par les pratiques en vigueur. 11 demeure donc essentiel-
lement de caractère agricole. Dans les villes, il n'a progressé sensiblement qu'au 
cours de Ia derniere décennie grace a l'etablissement de supermarchés et centres 
commerciaux de type coopératif. La plupart des cooperatives sont constituées en 
vertu dune Ioi provinciale; certaines des plus importantes, dont lactivité sétend 
a plus d'une province, le sont en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes 
ou de lois fédérales speciales. Toutefois, depuis ladoption de Ia Loi sur les asso-
ciations cooperatives du Canada en décembre 1970, les cooperatives qui exercent 
leur activité dans plusieurs provinces peuvent désormais étre constituées sous le 
régime dune loi fédérale qui tient compte du caractère et de Ia structure de l'entre-
prise cooperative. Les cooperatives commerciales se repartissent generalement en 
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trois categories: cooperatives do commercialisation (ex.: cooperatives Iaitières re-
cevant le lait des coopérateurs et le vendant pour le compte de ceux-ci), coopérati-
yes d'achat (ex.: cooperatives alimentaires, achetant des denrees pour les revendre 
a leurs membres), et cooperatives de services (ex.: cooperatives de transport dont 
les camions amènent les produits des coopérateurs vets les marches moyennant 
une redevance). Certaines cooperatives de commercialisation ou d'achat s'occu. 
pent aussi de fabrication. Outre les cooperatives ordinaires ou locales (apparte-
nant en propre aux membres), ii existait sept cooperatives de gros en 1970; elles 
servent de distributeurs et d'agences centrales de commercialisation pour les coo-
pératives locales. 

Le chiffre d'affaires brut do 2.300 cooperatives locales groupant 1.7 million de 
membres s'élevait a 2,179 millions do dollars en 1970, contre 2.010 millions 
l'année precedente. L'actif en fin d'annee so chiffrait a 1,241 millions, soit un peu 
moms qu'en 1969 par suite de Ia diminution des stocks des cooperatives de corn-
mercialisation du grain dans les Prairies. Le chiffre d'affaires total decompose en 
ses trois principales categories d'activite commerciale, plus celle des revenus di-
vers, se répartissait ainsi: commercialisation des produits agricoles, 1,354 millions 
do dollars; ventes de marchandises et fournitures, 749 millions; recettes des servi-
ces, 60 millions; et revenus divers, 16 millions. Les produits agricoles vendus par 
los cooperatives comprennent: fruits et legumes, produits laitiers, bétail, volailles 
et oeufs, miel, produits de l'erable, lame, bois d'oeuvre, et grains (les ventes de 
grains, classées au premier rang, étaient évaluées a 527 millions do dollars en 
1970). Divers produits destinés a Ia consommation et a l'approvisionnement des 
fermes sont compris dans les ventes de marchandises et de foucnitures. Ia plus 
grande part etant représentee par los produits alimentaires, les provendes et le pe- 
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trole. Dans le secteur des services, les cooperatives d'électricité rurales et d'assu-
rance mCdicale ont réalisé de loin les plus fortes recettes, suivies par les coopérati-
yes de logement, de transport et de nettoyage des graines de semence. Parmi les 
provinces. Ia Saskatchewan compte le plus grand nombre de coopérateurs (plus de 
450,000) et elle participe pour plus dun quart au chiffre d'affaires brut, grace a son 
rOle predominant dans Ia commercialisation des grains et du bétail. 

Les ventes totales des sept cooperatives de gros ont atteint 629 millions de dol-
lars en 1970, dépassant de 38 millions (60%) celles de 1969. Les ventes de produits 
agricoles (225 millions de dollars) n'ont que legérement augmenté tandis que cel-
les de fournitures (404 millions) ont monte de 10% avec des gains importants aux 
postes des produits alimentaires, des provendes, des vêtements, de l'ameublement 
de maison, de Ia quincaillerie et du pétrole. Ces ventes ont plus que compensé Ia 
diminution des ventes d'engrais. de machines. et  de matériaux de construction. 

Deux organismes cooperatifs nationaux importants concertent leurs efforts pour 
améliorer l'organisation. le savoir-faire des cooperatives, et pour les faire connal-
tre davantage. La Co-operative Union of Canada s'occupe spécialement des grou-
pes anglophones, et le Conseil canadien de Ia cooperation, des francophones. 

Certaines universités canadiennes offrent des cours sur le système coopératif, et 
quelques-unes le font dans le cadre de l'éducation permanente. La mieux connue a 
cet egard est Saint-François-Xavier en Nouvelle-Ecosse qui, depuis le debut des 
années 30, s'emploie a former dans les Maritimes des spécialistes qui soient en 
mesure dorganiser et de soutenir les cooperatives. On a institué récemment des 
cours universitaires, dont certains a court terme pour les cadres et le personnel des 
cooperatives, et d'autres qui font partie du programme regulier. LInstitut interna-
tional Coady, fondé a l'Université Saint-François-Xavier en 1960, enseigne les 

Le mouvement (:ooperatif it débuté clans les milleux ruraux du Canada, comme rnoyen d'as-
surer Ia commercialisation des grains. 

-. 	--r-.- -- 	- - 	- 	 - - 
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:handises, outre les grains. 

principes et lorganisation du système coopératif aux étudiants étrangers venus 
surtout des pays en vole de développement oü le régime coopératif, a caractère 
d'autogestion, est ceiui qui convient le diieux. 

Le Western Co-operative College de Ia Saskatchewan offre de brèves sessions de 
cours au personnel des cooperatives, et des cours de formation pour les étudiants 
Otrangers. L'lnstitut cooperatit Desjardins du Québec se spécialise dans lanima-
tion socio-éducative au niveau des adultes et s'adresse aux membres des coopéra. 
tives et aux etudiants ètrangers. 

Indice des prix a Ia consommation. Los prix des ailments, qui ont remonté en 
flèche aprés avoir baissC sensiblement a Ia fin do 1970, sont l'élémenl qul a le 
plus contrihué a accélOrer Ia hausse des prix a Ia consommation au Canada en 
1971. Do décembre 1970 a decembre 1971. I'indice a grimpC do 5%, ce qui reprC-
sente une acceleration beaucoup plus marquee quo celle des 12 mois precedents 
el comme i'indique le tableau suivant, dépasse egalement l'augrnentation 
moyenne des cinq annCes antérieures. 
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Taux de variation cumulatifs, 1970-71 

Taux de variation de l'indice des prix a Ia consommation, 
indice general et principaux éléments, de décembre a décembre 

1966 

1965 

1967 

1956 

1968 

1967 

1969 

1968 

3970 

1969 

Movenne 
quinquennale 

1971 

5970 

Indice general 	........................ 3.6 4.1 4.1 4,6 1.5 3.6 5.0 

Alimentation 	..................... 3.6 2.7 39 4.3 -3.2 2.3 7.9 

Habitation 	........................... 3.4 4.5 4.8 5.5 4.5 4.5 4.8 

Habillement 	........................ 4.8 3.8 3.1 2.4 1.2 3.1 2.5 

Transports ....................... ... . 2.6 4.6 1.9 5.4 3.4 3.6 4.3 

Sums personnels et de santE ... 3.7 5.1 3.7 5.7 2.9 4.2 3.8 

Loisirs 	.......... -................... 3.9 5.2 6.1 3.9 4.3 4.7 2.0 

Tabac etalcools 	.................. 3.4 5.1 6.0 4.1 11.1 3.7 2.6 

Le tableau révele a quel point Ia hausse spectaculaire du prix des aliments a 
influé sur l'indice general. De décembre 1970 a décembre 1971 le niveau des prix a 
Ia consonlmation des biens et services, abstraction faite des alirnents, a augmentA a 
un taux annuel rCgulier d'environ 4%, alors que le prix des aIlments montait deux 
fois plus \rite, et ce depuis décembre 1970 ou le niveau avait été exceptionnelle-
ment bas. 

La classification des mouvements des prix a La consornmation selon les biens et 
services fait ressortir un autre aspect de I'incidence des variations de prix. Durant 
les 12 mois terminCs en décembre 1971 les prix des hiens ont augmente de 4.8%, 
hausse due en grande partie a Ia nlajoration de 7.9% des prix des aliments. Au 
cours de la méme période, l'indice des biens non durables autres que les aliments 
a augmenté de 3.0%, et celui des biens durables de 1.8%. Les prix des services, y 
compris k logement, ont poursuivi leur progression des derniCres années en aug-
mentant de 5.5%. Le pouvoir d'achat du dollar (etabli a $1.00 a Ia fin de 1961) est 
tombé de 77 cents en decembre 1970 a 74 cents en decembre 1971. 
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Commerce international 
La balance commerciale do Canada a fléchi do 772 millions de dollars: d'un ex-

cedent record de 2,868 millions en 1970 elle est passée a 2,096 millions en 1971, le 
deuxieme en importance de tous les excédents enregistrés. La contraction pro-
vient dune augmentation de 884 millions de dollars (5.3%) des exportations qul 
se sont chiffrées a 17.704 millions et d'une augmentation encore plus grande, 
1,656 millions (11.9%), des importations qui ontatteint 15.608 millions. Le taux 
(laugmentation des exportations a été Ic plus faible depuis 10 ans. et  il succédait a 
une augmentation de 13% l'année précédente. Par ailleurs, le taux d'accroisse-
ment des importations équivalait sensiblement a Ia variation annuelle moyenne 
entre 1961 et 1969, et suivait un recul inusité survenu en 1970. 

La hausse des prix est a peine intervenue dans l'accroissement de Ia valeur des 
exportations, mais elle a joué pour environ 2% en ce qui cone erne les importa-
tions. Les echanges commerciaux canadiens (total des exportations et importa-
tions) se sont accrus en chiffre absolu d'environ 3.6% en 1970, soit lAgerement 
plus que Ia production riationale (3.3%). En 1971, cependant, les echanges corn-
merciaux oft augmenté davantage, salt d'environ 7.3% contre 5.4% pour le pro-
duit national brut en chiffre absolu, cc qui s'explique par l'accéleration au oiveau 
des importations et l'augmentation rapide du taux de croissance du P.N.B. 

Situation internationale. Le Canada se classait au sixième rang parmi les princi-
paux pays commerçants du monde en 1969 et 1970, aprés les Etats-Unis, Ia Répu-
blique féderale d'Allemagne, le Royaume-Uni, Ic Japon et Ia France. 

Commerce extérieur du Canada, 1965-71 

Exportations 

Annee 
Exports- 

lions 
cana- 

diennes 

Reexporta- 
lions 

Total 
des 

exports- 
lions 

Imports - 
. lions 

Total des 
I echangos 

Balance 
i;ommer- 

ciale 

(millions de dollars) 
1965 	.................................... 8.525 242 8,767 8,633 17.400 + 	134 
1966 	.................................... 10.071 255 10,325 9,866 20,191 + 	459 
1967 	.................................... 11,121 299 11.420 11.075 22.495 + 	345 
1968 	.................................... 13,270 354 13.624 12.358 25,982 +1,266 
1969 	.................................... 14.462 428 14.890 14.130 29,020 + 	760 
1970 	.................................... 16,401 419 16.820 13.952 30,772 +2,868 
1971 	.................................... 17.281 423 17.704 15.608 33,332 +2.096 

En 1971. les Canadiens évaluaient les effets probables de l'entrée de Ia Grande-
Bretagne dans Ia Communauté économique europeenne (C.E.E.) composée des six 
pays fondateurs (Belgique, Luxembourg, France. Republique fédérale d'Allema-
gne, Italic et Pays-Bas) et du Royaume-tJni, du Danemark, de l'lrlande ci de Ia Nor-
vége. Outre les négociations menées avec les quatre pays candidats. Ia GEE, en-
(ama en décenlbre des pourparlers avec les six membres de l'Association euro-
peenne de lihre-echange qul ne désiraient pas devenir membres a part entiére de Ia 
GEE., l'Autriche. (a Finlande, l'Islande, Ic Portugal, Ia Suede et Ia Suisse. Ces 
délibérations visaient a etablir, en Europe occidentale, une zone de libre-Cchange 
des produits industriels, Dc plus, les six membres actuels de Ia C.E.E. ant étendu 
Ic traiternent preférentiel a (a plupart des pays de Ia Méditerranée et a tous les pays 



AFFAIRES COMMERCIAI.l:s, FINANCES ET INl)l 'STRII: 	 305 

l,aiuien ministre canadien (IC I 'Industrie et du (un1!nerce ci Ic rnmistrc des Affaires 
extèrieures d'Allemagrie signent Un accord (IC collahoration technique et scientifique entre 
le Canada ella Repuhlique fOdérale d'Allemagne. 

francophones d'Afrique. Le Canada et les Etats-Unis se sont intéressés a Ia forrna-
tion d'une vaste union douaniére européenne qui pourrait restreindre le pro-
gramme de libéralisation des échanges internationaux. 

Le 15 aoüt 1971, le président des Etats-Unis annonçait sa nouvelle politique éco-
nomique destinée a créer des emplois, stabiliser les prix et établir de nouvelles en-
tentes monétaires internationales. La nouvelle politique comprenait une surtaxe 
provisoire de 10% sur un grand nombre de produits d'importation imposables non 
contingentés en vertu d'un décret du gouvernernent américain. Parmi les princi-
paux produits canadiens ainsi surtaxés figuraient les machines, sauf les machines 
agricoles et les produits de lautomohile visés par le Pacte de lautomobiIe: les ap-
pareils electriques: les aéronefs et pièces d'aéronefs: les contreplaquès: les papiers 
et cartons, sauf Ic papier journal: et les produits du fer et de Iacier. De plus. Ic pré-
sident Nixon annonçait une suspension temporaire de Ia convertihilite du dollar 
en or ou en dautres avoirs de reserve. Aprés quatre mois d'hesitation, un accord 
sur les transactions monétaires internationales fut ratifié a Washington a Ia mi-dé-
cembre par le Groupe des Dix pays (Belgique, Canada. France. Republique fédé-
rale d'Allemagne. Italie. Japon, Pays-Bas, Suede, Royaume-Uni et Etats-Unis) qui 
participaient aux Accords généraux d'emprunt du Fonds monétaire international. 
L'accord mit fin a La surtaxe de 10%. Les Etats-Unis, Ia C.E.E.. le Japon et le Canada 
ont aussitOt entrepris des négociations commerciales. De leur côté, les Etats-Unis 
proposérent au Congres de porter le prix de l'or a $38 l'once, devaluation de quel-
que 8.57%, a Ia suite des négociations. Les pourparlers avec Ia C.E.E. et le Japon 
ont été achevés, mais avec le Canada ils se poursuivent toujours. Celui-ci a fait état 
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desgaranties de protection de l'Accord canado-américain de 1965 sur les produits 
de l'automobile et de lAccord de partage de Ia production du materiel de defense, 
ainsi que des dispositions legislatives amérk:aines récemment mises en vigueur 
touchant lajournement des impOts sur les recettes des exportations (DISC). 

Composition des echanges: Exportations. La composition des exportations ca-
nadiennes scsI moclifiCe etitre 1970 et 1971, Ia part du total représentée par lesali-
ments, boissons et tabacs etant montée dc 11 a 11.8% et celle des produits finals de 
34 a 35.7%; les matières brutes sont tornbées de 18.7 a 18.5% et les demi-produits 
de 35.8 a 33.5%. 

Les exportations ont augmente de 880 millions de dollars en 1971, les produits 
finals figurant pour 604 millions, les aliments, boissons et tabacs pour 235 mil-
lions ci les matières brutes pour 124 millions, ce qui a compensC Ia diminution de 
82 millions des c;ommandes de demi-produits. 

Les expeditions de produits de l'automobile se sont accrues de 652 millions de 
dollars (18.6%) par rapport a lannée précedente, Ia production ayant subi les con-
trecoups des conflits du travail a Ia General Motors. 

Dans le purl de Vancouver. des cargus transucOaniques sont charges de produits forestiers 
qui seront vendus a letranger. 
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Parmi les exportations d'aliments, boissons et tabacs, le blé et l'orge out connu 
une augmentation de 206 millions de dollars. La valeur des exportations de We 
s'est accrue de 21%, comparativement a 2.7% pour chacune des ciflq années pré-
cédentes. Dans Ic groupe des matières brutes. I'augmentation des ventes de petrole 
brut et de gaz naturel ainsi que de coiza et de minerals de nickel et de zinc a corn-
pense Ia diminution sensible de Ia demande de minerals canadiens de fer et de 
cuivre. Pour cc qui est des demi-produits. Ia diminution des ventes de nickel et de 
cuivre après les niveaux exceptionnels de 1970, Ic fléchissement de Ia demande 
d'aluminium et Ia baisse des exportations de papier journal out nettement neutra-
lisé l'augmentation des exportations de bois d'ruvre, de pâte et d'engrais. 

Principales exportations canadiennes, 1967-71 

Produil 1967 1968 1969 1970 1971 

(milliers de dollars) 
Vehicules automobiles et pièces 	..................... 1.739.160 	2.690.832 3.525.739 3,499.688 	4,151,351 

Voitures particulieres et chassis 	.................. 883.362 	1.397.510 1,825.125 1.695,656 	2,043,376 
Pièces de s'ehicules (motours non compris) 365,104 556.154 722.935 781.889 978,352 
Camions, tracteurs routiers et chassis ............ 280.147 401.880 540,341 507.389 522.386 
Moteurs et pièces do vehicules automobiles 158,907 246,711 289,265 329.217 441.714 

Autres véhicules automobiles 	..................... 51.140 88,577 148,073 185.537 160.523 
Papier 	journal 	..... 	....................................... 955,261 989,831 1,125,801 1.110,393 1.084,282 

Ole 	............................................................ 741.878 684.469 472,703 687,431 832.085 

Bois d'ruvre. tendre 	.................................... 474.604 623,414 664,759 638,324 798,739 
Pâte de bois (et pates analoguesl 	..................... 543.433 627.874 753.488 785.229 796.334 

Petrole 	brut 	................................................ 397.875 446,413 525.780 649.075 786,851 
Aluminium (alliages (:ompris) 	........................ 398.910 445.128 474.752 458,638 448.480 
Minerais et concentrésde fer 	........................ 383.063 443,202 333.131 475.743 413,333 
Minerais,concentréset rebutsde nickel ............ 203.981 261.030 225,312 371.593 395.358 

Cuivre et alliagec 	.......................................... 336.723 378,216 300,904 474,591 381,469 

Aèronefs et pièces d'aèronefs 	........................ 313.610 369,427 328.410 379.101 332.230 
Nickel et alliages 	.......................................... 229.297 245,433 226,079 434,214 318.992 

Gaz naturel 	... .................... ......................... 123,684 153,752 176,188 205,988 250.719 
Engraiset matières fertilisantes 	..................... 154.623 168.882 171,918 221,207 238.426 

Amiante non transformé 	.............................. 172.397 192.896 216,275 227,248 223,924 
Minerals, concentres et rebuts de cuivre 157.464 233.343 233,727 261.448 222,806 
Urge 	......................................................... 72.609 40.043 30,427 133.478 195.263 
Whisky 	...................................................... 141.514 158,253 189.074 183.140 184,954 

Colza 	... 	...................................................... 40,868 31,908 31.182 79,009 148,211 
Machines et materiel de bureau 	..................... 52.326 49,865 71.152 114.150 147,471 
Minerals, concentrés ot rebuts de zinc 94,126 99.593 102,611 125,384 131.632 
Totes, leuliles etfeuillards d'acier 	.................. 88.795 109.136 75.185 131,509 131,275 

Viandes et preparations de viandes 58.314 69,540 76.826 109,048 110.212 

Importations. La composition des importations a subi des changemertts entre 
1970 et 1971, Ia part des matières brutes étant montOe legerement, soit de 8.4 a 
8.5%, et celle des produits finals de 61.8 a 62.9%; les aliments. boissons et tabacs 
sont tombés de 7,8 A 7.2%, et les demi-produits de 20.7 a 20.1%. 

En 1971 les importations se sont accrues de 1,656 millions de dollars, les pro-
duits finals intervenant pour 1.203 millions, les demi-produits pour 255 millions, 
les matiéres brutes pour 151 millions, lesaliments, boissons ettabacs pour 33 mil-
lions et les animaux vivants et les transactions commerciales speciales pour 14 
millions. 

Les Iivraisons de produits de I'automobile ont dépasse de 851 millions de dol-
lars (26.2%) le faible niveau de 1970. L'accroissement des achats de generateurs. 
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appareils de climatisation et de refrigeration, tracteurs, éléments d'ordinateurs, Ii-
vres et brochures, téléviseurs, chaussures, etc. représentait 164 millions de dol-
lars. En ce qui concerne les demi-produits, Ia demande de produits de fer et 
d'acier, de produits métalliques de base, de produits chimiques et de textiles a 
sensiblement augmenté. Dans le groupe des matières brutes, on a observe surtout 
une demande accrue de pétrole brut. Dans celui des aliments, boissons et tabacs, 
Ia valeur des livraisons de fruits, legumes, sucre et preparations s'est accrue dans 
des proportions appréciables. 

Principales importations, 1967-71 

Produit 	 1967 	1968 	1969 	1970 	1971 

(milliors de dollars) 
Véhiculesautomobileset pieces 	................... .. 2,168,363 3.000.856 3.546.056 3.251.535 4.102.813 

Pièces de véhicules (moteurs non compris) 998,257 1.342.300 1.764.793 1.653.049 1,883.105 
Berlines, neuves 	....................................... 669.706 940,986 908,573 793.077 1,165,459 
Moteurs de véhicules automobiles 	............... 144.509 244,462 313,491 270.006 303,397 
Camions. tracteurs routiors et chassis 	... ....... .. 120,731 167.501 236,991 233,152 307,594 
Moteurs ci pièces de véhiculos automobiles 91.344 109.849 127.078 104.252 155,068 
Autres véhicules automobiles 	..................... 54.218 72,465 83,485 101,683 147.961 
Autres voitures particulieres at chassis 	......... 41.823 64,443 61.978 68,190 110.307 
Automobiles decapotables. Capote molle 	... 47.775 58.850 49.667 28.126 29.922 

Pétrole brut 	................................................. 355.416 372.586 393,453 415.161 541.114 
Aéronefset piecesd'aéronefs 	........ ................ 361,064 437.034 400.781 384.430 288.950 
Tracteurs et pièces 	....................................... 233,508 196.661 194,401 188,594 264,043 
C.alculateurselecironiques 	........................... 115,902 108,606 160.527 176,290 184,055 
TOles, feuillosetfeuillardsd'acier 	.................. 117,230 103.179 155.519 128.875 176,697 
Charbon 	...................................................... 145.544 160,390 114.603 150,832 151,389 
Produits chimiques organiques 	..................... 116.003 129,036 138,030 133,543 137,377 
Livres et brochures 	....................................... 96,232 105.392 122.344 126.078 132,319 
Matieresplastiques, non formées ..................... 80,868 99.433 114,830 112.190 124,426 
Teléviseurs, radios ci phonographes 56,200 68,168 92,343 90.485 124.039 
Mazout 	...................................................... 119,824 142,497 131,436 122.225 122,972 
Viandes et preparations de viandes .................. 62,780 68,321 123.317 117.567 100,785 
Sucrebrut 	................................................... 47,575 46.411 70.287 85.275 97.010 
Minerais, corn entree et rebuts d'aluminium 74,587 83.668 102,942 99.590 96.777 
Cafe 	............................................................ 78.027 83.302 82.105 97.956 96,426 
Appareilsdeclimatisationetderefrigeration 73.542 87.534 81.124 87,386 94,547 
Produitschimiques inorganiques 	.................. 64.825 67.710 77.731 140,322 92,985 
Chaussures 	................................................ 41,842 53,907 65.063 74.084 85,359 
Générateurset moteurseloctriques 	.................. 55,790 49,124 67,606 62,575 84.735 

Ventilation par pays. La destination des exportations canadiennes sest profon. 
dement modifiée en 1971, par suite de laugmentation de Ia demande aux Etats-
Unis, du ralentissement de l'expansion des marches d'outre-mer et du climat din-
certitude créé par le flottement de monnaies importantes et l'annonce du nouveau 
programme économique des Etats-lJnis. Le pourcentage des exportations vers le 
marché américain a monte de 64.5 a 67.5%. La part destinee au Royaume-Uni est 
tombée de 8.9 a 7.8% et celle destinée a Ia C.E.E., de 7.3 a 6.3%. Les variations des 
parts du Japon et des pays d'Amerique latine ont ete moms accentuées: de 4.9 a 
4.6% et de 3.4 a 3.2%. Le Commonwealth (Royaume-Uni non compris) a egale-
ment absorbé une proportion réduite, soit 3.5 contre 3.9%. 

Les exportations vers les Etats-Unis et le reste du monde ont augmente en 1971 
de 1,085 et 86 millions de dollars respectivement. ce qui a compensé Ia diminu-
tion de 290 millions des ventes au Royaunle-Uni. ala C.E.E., a l'Amérique latine et 
aux pays du Commonwealth. 
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nouveau terminus d'Flalifax (N.-E.). 

Le raffermissement de Ia demande au Canada et les changements dans Ia com-
position des importations oft influA sur la repartition par pays d'origine. La pro-
portion des importations en provenance du Japon a monte sensiblement. de 4.2 a 
5.1%, en provenance du Royaume-Uni légeroment, de 5,29 a 5.33%, de Ia C.E.E. de 
5.8 a 6% et des autres pays de 5.8 a 6%. II s'ensuit que le pourcentage en prove-
nance des Etats-Unis est tombé de 71.1 a 70.2%, Ia part de lAmCrique latine de 
3.9 a 3.8% et celle du Commonwealth de 4 a 3.5%. 

Principaux pays acheteurs des produits canadiens exportés, 1967-71 

Pays 	1967 	1968 	1969 	1970 	1971 

(milliers de dollars) 
Etats-Unis 	....................... .............  7,079,396 8,941.501 10,237,742 10,579,937 11.665,050 
Royaume-tJni 	......... .............. .......  1,169,053 1.209,567 1,091,236 1,465.155 1,345.805 
tapon 	.......................................... 572.156 606,787 624.733 810.142 789.256 
Republique federate d'Allemagne 177,955 228,733 277,382 383.681 314,265 
Pays-Bas 	.................................... 176.431 178.850 184,966 277,189 232.336 
Italie 	.......................................... 141.439 131.210 133.671 183,961 207.555 
RepubliquepoputairedeChine 91.306 163.243 122.891 141,995 204.053 
Norvége 	....................................... 87.423 116.559 103.645 178.056 185,802 
Australie 	.................................... 156.249 185.717 163,258 197.750 179,962 
Belgique et Luxembourg 100.800 126.648 116.232 189.943 178,628 
France 	....................................... 80,608 81.516 128,583 154.201 153,095 
Inde 	.......................................... 140,592 111,255 95,552 129,842 142,405 
U,R,S.S,—Russie 	........................... 128,663 88,569 9,071 101.553 125,812 
Venezuela 	.................. ..................  82,049 102,671 92,902 111,391 119,934 
Bresil 	.......................................... 27.540 48,200 50,246 87.387 92,516 
Mexique 	....................................... 49,202 54.589 72,873 91,698 78,984 
Espagne 	....................................... 39.623 41,114 55,908 64,506 64.135 
Afriquedu Sud .............................. 77.690 68.341 78,501 104 .005 62,828 
Pérnu 	.......................................... 32.344 22.231 26,234 35.891 61,187 
Cuba 	.......................................... 42.390 44,988 40.739 58,900 56,069 



310 	 CANADA 1973 

Les importations en provenance des Etats-Unis. du Japon et de Ia C.E.E. ont aug-
menté do 1.032, 220 et 130 millions de dollars, et celles provenant du Royaume-
Uni, de l'Amérique latine et des autres pays de 94. 61 et 127 millions de dollars. 
Celles en provenance du Commonwealth sont demeurées stationnaires. 

Principaux pays d'origine des produits importés, 1967-71 

Pays 	 1967 	1968 	1969 	1970 	1971 

(milliers do dollars) 
Etats.Unis 	.................................... 8.016.341 9.048.372 10,243.242 9.91 7.045 10,943.954 
Rovaunie-Uni 	.............................. 673.050 696,093 790,973 738.262 837.258 
Japon 	.......................................... 304.768 360,180 495,704 581,715 801.864 
Republiquefederaled'Allemagne 256,879 298,869 354.715 370.931 429.416 
Venezuela 	.................................... 276,327 357,862 345,596 339.212 387.664 
France 	....................................... 130.080 121,647 151,841 158,486 213,092 
Italie 	.......................................... 110.269 114,495 141,193 144,973 157,473 
Australie 	.................................... 64.471 75.990 96.285 146,148 125,671 
Suede 	.......................................... 76,242 78,091 84,506 105,888 113,294 
Suisse 	.......................................... 66.022 64,326 83,930 80,831 86.180 
Taiwan 	....................................... 23.569 34.379 42.456 51.936 80.706 
Hong-kong 	.................................... 51,040 58.354 72,942 78.486 80.188 
Pars-Bas 	.................................... 64,783 69,052 78.678 78,923 76.384 
Iran 	............................................. 33.229 33,569 30,176 33.880 66,642 
Belgique et Luxembourg 64,620 57.520 60.936 51,695 58,981 
Nigeria 	....... ................................ 36,560 16,966 22.203 44.558 57.243 
Airiquedu Sud 	.............................. 37.060 39.315 45.944 45.702 54.590 
Norvege 	...... .................... ............. 33,761 39,204 44,895 49,132 53,195 
Bresil 	...................................... 31.438 38,725 42,128 49.311 50,698 
Mexique 	....................................... 29.535 52,167 64,084 47,344 50,162 

Au Salon international do l'atitomohi)e, a la Place I3onavontuie a Mcintrt'al (Qué.). 250.000 
visiteurs out pu ,idinjri'i (Dl) 	itun. iiiDii1air*' ,  do slId) P'•- 

i!  
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Balance des paiements internationaux 
La balance des paiements internationaux dun pays peut étre définie comme 

l'inscription systématique des transactions économiques intervenues pendant une 
période donnée entre les residents dun pays et le reste du monde. II est aussi cou-
rant de presenter des comptes bilatAraux ou sont isolOes les operations avec des 
pays déterminés. 

Au Canada, les comptes bilateraux les plus importants concernent les opéra-
tions avec les Etats-Unis. Les rapports économiques étroits entre les deux pays 
pour ce qui est du commerce des marchandises, des operations au titre des servi-
ces et des mouvements de capitaux apparaissent clairement dans le tableau, qui 
compare les comptes bilatéraux Etats-Unis—Canada avec les comptes globaux ad-
jacents pour tous les pays. En 1971. 68% des produits canadiens exportés ont été 
vendus aux Etats-Unis. Quatre-vingt-neuf pour cent des dépenses de voyages fai-
tes au Canada par des non-residents et 46% des recettes sous forme d'intérêts et 
de dividendes reçues par les residents canadiens des non-residents provenaient 
des Etats-Unis. D'autre part, 70% des importations canadiennes venaient des 
Etats-Unis et 85% des paiements d'intérèts et de dividendes a l'étranger étaient 
destinés a des investisseurs américains. En outre, les touristes canadiens ont effec-
tue 62% de leurs dépenses de voyages aux Etats-Unis. Des comparaisons analo-
gues peuvent étre établies au litre des operations en capital, notamment en ce qui a 
trait aux investissements directs au Canada de même qu'à Ia vente et l'achat de Va-
leurs canadiennes et étrangeres. 

Ce lien economique étroit entre les deux pays est en grande partie attribuable a 
leur proximité geographique, mais les ressources naturelles disponibles au Ca-
nadaet l'existence d'entreprises multinationales dont Ia société mere se trouve 
aux Etats-Unis sont egalement des facteurs importants, sans oublier les liens cul-
turels et linguistiques. 

Bien que les transactions économiques canadiennes a l'etranger se fassent sur. 
tout avec les tats-Unis, les autres pays prennent de plus en plus d'importance 
dans les comptes du Canada. Les ventes de blé aux pays a économie centralisée, 
I 'exploitation des ressources canadiennes en Colombie-Britannique a I 'intention 
du marché japonais et l'augmentation des capitaux dans les pays européens conti-
nueront a agir fortement sur Ia balance canadienne des paiements internationaux. 
La situation dans ces pays et aux Etats-Unis a exercé une influence considerable 
sur les secteurs compte courant et compte de capital en 1971. 

Si pour le Canada 1971 a été marquee par une forte reprise de l'économie, sur la 
scene économique internationale ce fut une année de crise. II s'est développe ces 
dernières années une série de crises de confiance dans La valeur de Ia structure fi-
nancière internationale actuelle, et particulierement dans le rOle du dollar amen-
cain au sein de celle-ci. Ces crises périodiques ont atteint un nouveau sommet a 
l'été de 1971 et, le 15 aoüt. les Etats-Unis annoncaient des mesures destinées a re-
dresser leur situation economique intérieure et internationale. Afin d'en atténuer 
les effets sur l'activité économique du Canada, le gouvernement canadien propo-
sait au debut de septembre un programme de soutien de I'emploi, en méme temps 
qu'il participait activement aux tentatives de réforme du système monétaire inter-
national. Un accord prévoyant le réalignement de Ia plupart des devises importan-
tes par rapport au dollar américain a été mis au point a Washington a Ia mi-décem-
bre. II comportait un engagement de Ia part des Etats-Unis a monter le prix de l'or 
de $35 E.-U. a $38 E.-U. l'once. Les monnaies pourraient fluctuer dans une limite 
de 2V4% au-dessus ou au-dessous de leur nouveau taux de change central. Aucun 
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taux central n'a èté fixé pour le dollar canadien. Les Etats-Unis ont entrepris des 
négociations commerciales bilatérales afin d'obtenir certaines concessions de 
leurs principaux partenaires comrnerciaux. 

Au compte courant pour l'ensemble des pays, I'augmentation des importations 
canadiennes a été plus forte que celle des exportations, et l'excedent du commerce 
des marchandises est tombé de 2,917 millions en 1970 a 2,194 millions en 1971. 
Le deficit traditionnel des operations sur invisibles a encore reduit l'excedent re-
cord du compte courant, de 1,060 millions en 1970 a 227 millions en 1971. 

Le deficit du compte courant avec les Etats-Unis s'est accru de 28% pour attein-
dre 368 millions. Cette aggravation est due entièrement aux operations sur invisi-
bles, dont le deficit a augmenté de 10 0%, s'établissant a 1,468 millions. Parmi les 
facteurs qui ont contribué a ce mouvement dans le secteur des services, il y a lieu 
de mentionner une diminution des autres>' recettes au titre des services et une 
augmentation tout juste supérieure a 170 millions des intéréts et dividendes et des 
autres paiements au titre des services. L'excédent du commerce des marchandises 
est passé de 47 millions a 1,100 millions par suite d'une augmentation de 11% des 
exportations et des importations sur l'année précédente. La hausse des quotas 
d'importation aux Etats-Unis a stimulé los ventes de pCtrole brut. Les exportations 
de gaz naturel ont egalement progressC et celles de hois duvre ont connu un 
nouvel essor grace au boom dans Ia construction résidentielle aux Etats-Unis. Les 
exportations de véhicules automobiles, moteurs et pièces, ainsi que d'aluminium 
ont aussi augmenté, alors que les livraisons de minerai defer et de nickel ont dimi-
nué. Du côté des importations les véhicules automobiles, moteurs et pièces vien-
nent en tête avec une progression de 25%. Les importations de machines agricoles, 
de materiel do communication et de bureau se sont accrues, tandis que les achats 
d'aéronefs, moteurs et pièces ont sensiblement baisse. 
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Mouvements de capitaux. Les mouvements de capitaux entre le Canada et les 
autres pays en 1971 se sont soldés par une entrée nette de 550 millions. soit 80 
millions de plus qu'en 1970. Les entrées de capitaux a long terme ont diminué de 
260 millions par rapport a 1970 pour s'établir a 478 millions, tandis que les mou-
vements de capitaux a court terme ont donné lieu a une entrée de 72 millions, de-
calage de 340 millions par rapport a une sortie nette de 268 millions en 1970. Len- 

Balance canadienne des paiements internationaux, 1969-71 

Entre le Canada 	 Entre le Canada 
Detail 	 et tous les pays 	 et les Eats-Unis 

1969 	1970P 1971P 1969 	1970P 1971P 

(millions de dollars) 
Compte courant 

Recettes courantes 
Exportations de inarchandises ........................ 
Services 

Production dor disponible pour lexportation 
Depenses de voyages ................................. 
!ntèrèts et dividendes ............................... 
Transports ................................................ 
Autres recettes au titre des services .............. 

Rsx:ettes ne transfert 

Total, receltes courantes 	.................... 

Paiements courants 
importations de marchandises .......................... 
Services 

L)epenses de voyages 	................................... 
lntArCts et dividendes ................................... 
Transports.................................................. 
Autres paiements au titre des services 

Paiements de transfert 

Total, paiements courants .................... 

Soide du compte courant 
Compte de capital 

investissements directs 
AuCanada ................................................... 
A l'Ctranger 

Operations sur portefeuilie 
Valeurs canadiennes 

emissions en circulation 	.............................. 
Nouvelles emissions 	................................... 
Ra:hats 	..................................................... 

Valeurs étrangeres 
Emissions en circulation 
Nouvelles emissions 	.................................... 
Rachats..................................................... 

Autres operations en capital a long terme ............ 
OpOrations en capital a long terme nettes ......... 
Operations en capital a court terme nettes ......... 

Solde net des operations en capital ............... 
Snide regle par les transferts de change ............ 
Attribution de droits de tirage speciaux ............ 
Avoirs monétaires olficiels nets ................... 

14.832 16,750 17.746 10,463 10,859 12,003 

108 96 90 
1.074 1.234 1,296 961 1,082 1,147 

451 526 545 260 330 350 
935 1,121 1,170 523 561 615 

1,262 1.382 1.339 743 762 678 
461 496 543 209 231 252 

19,123 21.605 22.729 13,159 13,825 15.045 

14.007 13,833 15,552 10,127 9,806 10,903 

1.292 1,460 1.497 893 936 930 
1,366 1,523 1,613 1,143 1.275 1,365 

996 1.084 1.147 562 569 604 
1,862 2.034 2.068 1.242 1.359 1.442 

552 611 625 177 167 169 

20.075 20,545 22,502 14,144 14.112 15,413 

-952 	1 1.060 +227 -985 -287 -368 

+720 +770 +905 +564 +573 +599 
-370 -280 -315 -287 -217 -179 

+55 -186 -251 -25 -148 -126 
+2,089 +1.219 +1.170 +1.502 +1.024 +886 

-440 -483 -728 -382 -325 -581 

+112 +83 +243 +112 +75 +255 
-47 -32 -57 -30 -18 -22 
+37 +10 +10 +7 +5 +5 
-51 -363 -499 +26 -72 -122 

+2,105 +738 +478 +1,487 4'897 +715 
-1,088 -268 +72 -348 +19 +832 
+1,017 +470 +550 +1.139 +916 +1,547 

- - - -366 +823 
- +133 +119 - 	 . 	 - - 

65 +1.663 +896 -212 +1,452 

Non disponible. 
Sans objet. 

P Provisoire. 
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tree nette de capitaux, lexcedent du compte courant de 227 millions et l'attribu-
tion de 119 millions de droits de tirage spéciaux ont produ it une augmentation de 
896 millions de Ia valeur nette des avoirs monCtaires officiels du Canada. 

La diminution des ventes de nouvelles valeurs canadiennes a l'Ctranger et les ra-
chats considérables de valeurs canadiennes detenues par des non-residents ont été 
les principaux facteurs de Ia reduction des entrées de capitaux a long terrne. Les 
autres éléments importants sont une augmentation des avances financiéres dans le 
cadre des programmes de prêt-bail du gouvernement du Canada au quatriéme tn-
mestre et un accroissement des credits a l'exportation consentis directement ou 
indirectement aux nisques du gouvernement du Canada au cours de lannée. Par 
contre, d'importantes entrées de capitaux d'investissement étrangers au premier et 
au quatniéme trimestre et des ventes nettes relativement importantes de valeurs 
étrangères par des Canadiens au cours de chaque tnimestre oft exercé un effet 
oppose sur le solde des capitaux a long terme. 

Les avoirs monétaires officiels nets du Canada au 31 dCcembre 1971 se chif-
fraient a 5570 millions E.-IJ., soit une aumentation de 891 millions au tours de 
l'année. L'accroissement de 578 millions E.-U. des reserves au quatriéme tnimestre 
était le plus important depuis le deuxieme tnimestre de 1970, époque oU le minis-
tre des Finances avait annoncé que le cours du dollar canadien ne serait plus 
maintenu dans Ia limite de 1% de sa valeurau pair (0.925 dollar E.-U.). L'augmen-
tation des avoirs ofuiciels du Canada en dollars aménicains s'explique en definitive 
pardes achats dedevises étrangèresau derniertrimestre de l'année, lorsqu'un cli-
mat inhabituel d'incertitude régnait sur les marches de change. 

Ce metal, qui provient de Ia fonderie de Trail (C-B.), attend sur les 
<w \V'stiiin;'r 	hr 
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Voyages des Canadiens a Fétranger 
La majorite des Canadiens qui vovagent a l'etranger vont aux Etats-Unis. Les sta-

listiques globales pour 1971 révèlent que 34.3 millions de Canadiens soot revenus 
des Etats-Unis, soit 3.9% de nioins quen 1970. Le nombre de Canadiens rentrant 
au pays en voiture a été de 29.3 millions, par avion de 1.3 million, par autobus de 
0.7 million et par bateau de 0.1 million. 

La duree movenne de sejour de tous les residents canadiens rentrés des Etats-
tinis en 1970 a eté de 2.9 jours et Ia depense moyenne par personne pour une jour-
née de $8.50. Le motif principal du voyage aux Etats-Unis Ctait pour 56% d'entre 
eux les vacances et pour 27% les visites a des amis on parents. 

En 1971, 1,039.200 residents canadiens sont rovenus de voyages outre-mer, soil 
une augmentation de 8.5% sur 1970. Le plus grand nombre d'entre eux, soil 
46.9%. sont rentrCs en Ontario. et  32.9% au Québec. En 1970. Ia dorée movenne du 
sCjour nutre-mer a été de 27 nuits ella depense movenne de $352, sans coinpter les 
muritants verses aux transporteurs étrangers. 

Voyages internationaux. D'apres les estimations pour 1971 les voyages interna-
tionaux ont rapportC au Canada 1.296 millions de dollars, landis que les Cana-
diens ont depense 1,497 millions a letranger. Ces chiffres comprennent les som-
mes versCes aux transporteurs commerciaux. Les residents des Elats-Unis ont de-
pensé au Canada environ 1,147 millions en 1971 et 1,082 millions en 1970, et les 
visiteurs d'outre-mer 149 millions en 1970 et autant en 1971. 
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Laugmentation des recettes a produit des gains provenant des voyages des non-
residents au Canada et des paiements aux transporteurs canadiens en 1970 qui 
n'étuient devances que par Ia valeur des exportations de l'industrie automobile 
(véhicules et pieces). Les recettes des voyages depassaient (:elles provenant des 
principales exportations telles que Ic papier journal. Ic bois a pâte, le blé, Ic bois 
d'oeuvre ou le pétrole brut. 

Les sommes dépensees par les Canadiens a létranger venaient an deuxiOme 
rang aprés les achats d'automobiles et de pieces par l'ètranger et depassaient La va-
leur des importations comme Ic pétrole brut, les aéronefs et pièces ou les télécorn-
munications et materiel (;onnexe. 

Visiteurs au Canada. L.a majoritC des personnes qui ont lait un voyage au Ca-
nada en 1971 étaient des Américains: 38,500,000, soit 3.5 0% de plus qu'en 1970. 
Sur ce nombre, 33 millions soft venus en voiture, 1.3 million par avion. 1.2 mil-
lion par autobus et0.6 million par bateau. 

En 1970, Ia durée movenne de séjour des visiteurs en provenance des Etats-Unis 
a etC de 2.8 jours et Ia depense movenne par personne pour une journCe de $10.40. 
Les Américains qui voyageaient en voiture et ont passé une nuit ou plus au Canada 
sont restCs en niovenne 5.8 jours. 

En 1971. 543,000 visiteurs d'outre-mer soot venus au Canada, soit 1.4% de plus 
que l'annCe prAcédente, en provenance surtout des cinq pays suivants: Royaume-
Uni (150.300), Republique fCdérale d'Allemagne (45.800), France (37,200), Pays-
Bas (29,100) et Japon (25900). 
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Voyages entre Ic Canada et les autres pays, 1968-70 

	

\(IITlhre 	 DCpenses 
Visiteurs au Canada 	 ,..,. 	,.. 

1O0 iUO ia/U LUOO IaO1 LU/U 

(milliers de visites) jmillions de dollars) 

Des Etats-tinjs 
ArrivCe et depart le mCme jour 	............... 23.068 23.454 23.505 120 121 129 
SC jour de plus dune journCe .................. 11.708 12.312 13,648 771 840 953 

Total 	............................................. 34.776 35,766 37.153 891 961 1082 
De pays autres que les Etats-Unis ............... 362 463 5313 87 113 152 

Total 	...... ............................................. 35,138 36,229 37,689 978 1.074 1,234 

Voyages des Canadiens a l'etranger 

Aux Etats-tjnis 
Arrivee et depart le mCme jour 	............... 25.468 26.116 25.921 65 57 55 
Sejour de plus dune journCe .................. 8.480 9.326 9,735 644 836 881 

Total 	............................................. 33,948 35.442 35,656 710 893 936 
Dana des pays autres que les Etats-Unis 638 852 1,099 298 399 524 

Total 	................. 	........ 	.......................... 34,586 36,294 36,755 1,008 1,292 1,460 

'Y COmpris Ic tout du transport international 

La merveil]e naturelle La plus celCbre au Canada: les chutes Niagara (Ont.). 

- 
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Transports et communications 
Transports 

Vu l'étendue de son territoire et l'importance des echanges pour son bien-étre 
économique et social, le Canada doit posséder un système de transport efficace a 
l'échelle du pays. L'activité des principaux secteurs de transport (rail, air, route et 
eau) et les innovations techniques des dernières années témoignent de Ia prospé-
rite du Canada. 

Dans l'ensemble, le trafic voyageurs (en voyageurs-milles) a plus que triple de-
puis vingt ans. L'automobile a surpassé il y a longtemps les autres modes de trans-
port et en 1970 elle figurait pour 88% des voyageurs-milles; le reste était réparti 
entre les transports aériens (6%), les chemins de fer (3%) et les autres moyens de 
transport urbain en commun, y compris l'autobus (3%). Le changement Ic plus im-
portant dans Ia repartition proportionnelle du trafic voyageurs s'est produit dans 
les services commerciaux aériens oU Ia clientele a double depuis 1958. Cependant, 
le transport des marchandises par air a connu lui aussi un essor considerable, 
l'augmentation par rapport a ii y a une vingtaine d'années étant de 1,700%. 

Le transport des marchandises par chemin de fer est passé de 65,450 millions de 
tonnes-milles a 98,000 millions entre 1960 et 1970. Le transport par eau a atteint 
79,000 millions de tonnes-milles en 1970, soit 22,100 millions de plus qu'en 1960. 
Neanmoins, Ia proportion des marchandises ainsi transportées est tombee a 63.1% 
en 1970 contre 74.2% en 1960. 

Le camionnage a continue d'absorber chaque annèe une part de plus en plus 
grande du marche industriel: 27,310 millions de tonnes-milles, soit a peu prés 
cinq fois plus qu'en 1950. 

L'automobile est depuis longtemps le mode de transport Ic plus ré-
pandu au Canada. 



TRANSP( IRIS Er COMMt !NftA']'ONS 	 .119 

. 	 . 	 .. 	 , 	 •.. 	 . 	 . 	
. 	 - 

• 	•,, 	,)..__ 	-. 	. 	 . 	. 	' 	.. 	 "',€ 	-I) 

?!
Alt 

 

l'uijt 	tritiji', agru uteur, (It", Prairips I i. inn €'st 1€ riio iii de Iriumplrer des '. sit's clistan- 
ces qul caracterisnt Ic Canada. 

Le transport par pipe-lines du gaz naturel, du petrole et des produits du pétro-
Ic a augmenti considerablement au cours de La dernière décennie: en 1970, ii 
représentait 31% des transports canadiens, soit 14.7% de plus qu'en 1960. Les 
pipe-lines ont transporté 87.000 millions de tonnes-milles en 1970. contre 26.850 
millions en 1960. 

Transports aériens. Depuis Ia livraison, il v a a peine dix ans, du premier réacté 
plir. l'activite (Ic l'industrie canadienne de l'aviation s'est accrue sensiblement a 
tous les echelons. 

Bien que les transporteurs aériens au Canada assu rent un grand nombre de ser-
vices tels que Ia pulverisation des cultures, Ia surveillance des incendies de foréts, 
l'inspection des pipe-lines, Ia photographie et les levés aêriens, La construction, et 
l'entranement des pilotes, le transport des voyageurs et des marchandises n'en 
demeure pas moms leur principale fonction. En 1971 seulement. 525 Iransporteurs 
aériens immatricules au Canada ont transporté 9.4 millions de vovageurs a l'inté-
rieur du territoire et 3.5 millions sur des lignes internationales. Air Canada, CP Air 
et les transporteurs régionaux (Pacific Western Airlines, Transair. Nordair. Qué-
becair et Eastern Provincial Airways) ont transporté 11.3 millions de personnes. 
soit 87.6% du trafic voyageurs. 
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Les lignes internationales se sont beaucoup étendues au cours de Ia derniére dé-
cennie, et aujourd'hui Air Canada, CP Air, Pacific Western Airlines et Nordair as-
surent des services a horaire fixe entre Ic Canada et les Etats-Unis, les Antilles, 
l'Europe. ie Moyen-Orient, l'Union soviétique, les Ameriques centrale et du Sud, 
les lies des mers du Sud (Hawaii. Fidji et Austraiie), ainsi que Tokyo et Hong-
kong. En plus des 2.9 millions de voyageurs qui ont utilisé les services internatio-
naux a horaire fixe en 1971, 0.4 million se sont rendus dans diverses parties du 
monde grace aux vols nolisés des grandes compagnies aériennes du Canada. 

Bilan d'exploitation des transporteurs aériens canadiens, 1970 et 1971 

Recettes et 
depenses 

7 prinripaux 
Iransporteurs' 

1971 	1970 

Tous autres 
transporteurs 

1971 	1970 

lotal. bus 
transporteurs 

1971 	1070 

Recettes d'expioita(ion 
(millionsdedollars( 	................... 769.2 714.2 144.9 127.6 914.1 841.8 
Voyageurs (services a horairefixe) 600.2 554.2 7.2 6.2 607.4 560.4 
Marchandises (services a horairefixe( 106.2 101.5 4.1 :3.7 110.3 105.2 
Afiretemeni etforfails ........................... 52.0 49.7 95.7 82.0 147.7 131.7 
Services spécialisés el terresires 10.8 8.8 37.9 35.7 48.7 44.5 

Dépenses d'exploitation 
(millions de dollars( 	............................ 722.5 684.8 134.1 125.8 856.6 810.6 

Trafic pavant 
Voyageurs (millions( 	........................... 11.3 10.6 1.6 1.4 12.9 12.0 
Marchandises (millions de livres( 48f),8 465.9 169.2 168.6 659.0 634.5 

'Air Canada. CP Air, Pacific Western Airlines, Transair, Nordajr, Qui,hecair et Eastern Provincial 
Airways. 
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Les principaux aêroports civils du Canada sont pourvus do tours de contrôle de 
Ia circulation aérienne relevant du ministère des Transports. L'accroissement du 
nombre de ces aéroports et des mouvements d'aéronefs relevés par le personnel 
des tours ces dix derniéres années montre l'importance primordiale de l'aviation 
dans notre socjété. En 1965, 33 tours avaient declare 2,688,239 decollages et atter-
rissages; en 1971. 53 aéroports munis detours de contrOle relevant du ministére en 
ont enregistré 4,895,376, soit une augmentation do 82.1% en six ans seulement. 
Entre 1970 et 1971, 11 s'est produit une augmentation de 11.9%, 47 tours de con-
trOle ayant enregistré 4,375,369 mouvements en 1970. 

Comme il fallait s'y attendre, I'avion a reaction représente chaque année un 
pourcentage plus élevé du nombre des decollages et atterrissages: 24.1% en 1971 
au lieu de 23.3% l'année precedente. 

Repartition des mouvements' d'aéronefs dans les aéroports a tours de contrôle 
relevant du ministère des Transports, par type d'installation motrice, 1971, 1970, 

1964 

1971 	 1970 	 1964 Typed aeronef  
nombre 	% 	nombre 	°k 	nombre 

• 	piston 	..................... 1.198.464 60.0 1,119.486 59.2 729.647 65.5 • turbohétice 	............ 247,205 12.3 264,913 14.0 255,497 23.0 
A 	réacte 	..................... 481,982 24,1 440,533 23.3 105.969 9.5 
Helicoptre 69,988 3.5 63.618 3.4 22.394 2.0 
Planeur 	..................... 2.299 0.1 1.143 0.1 - - 

	

Total .................. 1,999,938 	100.0 	1,889,693 	100.0 	1,113,507 	100.0 
'Decol lage ou atterrissage dun aéronef en direction ou en provenance dun autre aeroport. 

Modes de transport traditionnel et moderne dans Ic Nord canad ten. 

I 	 _ 
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La prospérité de l'industrie de l'aviation se traduit egalement par le nombre 
d'immatriculations d'aéronefs et de licences du personnel, celui-ci comprenant 
les pilotes de tous genres d'aérorief, les navigateurs et les contréleurs de Ia circula-
tion aérienne aussi bien que les mécaniciens navigants et préposés a I'entretien. 
Entre le 31 mars 1965 et Ia méme date en 1972, le nombre d'aéronefs civils au Ca-
nada est passé de 7,016 a 12,076; au 31 mars 1972 le nombre de licences du per-
sonnel en vigueur etaitde 1,987 supérieur a celui de I'année précédente, portant le 
total a 39,479. 

En general, ii semble que cette evolution se poursuivra durant les années 70 a 
mesure que Ia technologie, l'accroissement de Ia population et les progrés dans 
tous les secteurs stimuleront l'industrie de I'aviation et que le transport aérien sera 
a Ia portée d'un nombre encore plus grand de Canadiens. 

Transports ferroviaires. L'étendue des services ferroviaires a travers le pays dé-
montre le rOle de premier ordre des transports ferroviaires dans le développement 
et l'évolution du Canada. 

leWhjfp Pass Railway an Yukon transporte des marchandisescontainerisées et des concen-
Yukun)etSkagway(Alaska). 



Un service de fret hebdomadaire réservé aux marchandises qui nécessitent une manutention 
speciale a cause de leur hauteur, de leur poids ou de leur largeur a étè inaugure entre 
Toronto (Ont.) at Winnipeg (Man.). 

Le Canadien National et le Canadien Pacifique dominent toujours l'industrie Ca-
nadienne des transports ferroviaires; us exploitent de grandes lignes transconti-
nentales et des réseaux d'embranchements. et possedent des intéréts dans les ii-
gnes aériennes, le camionnage, Ia navigation maritime et le cabotage, l'hôtellerie, 
et les communications. 

De nombreuses compagnies de moindre envergure assurent Ia liaison entre cer-
tames localités et districts provinciaux, desservant en particulier les regions éloi-
gnées du Nord. Depuis 1900, le White Pass & Yukon achemine personnes et mar-
chandises vers le Yukon et assure un débouché sur le Parifique en se rendant a 
Skagway (Alaska). La compagnie provinciale British Columbia Railway, aupara-
vant Pacific Great Eastern Railway, traverse I'intérieur de Ia Colombie-Britanni-
que de Vancouver a Fort Nelson, a moms de cent milles des Territoires du Nord-
Ouest. Le nord de l'Ontario est desservi par l'Ontario Northland Railway, qui ap-
partient a la province et dont les voies parcourent plus de 600 mules de Sault-
Sainte-Marie a Hearst. Plus a l'est, Ia Quebec North Shore and Labrador a permis 
l'exploitation des gisements de minerai de far dans ce secteur depuis son achève-
ment vers Ia milieu des années 1950. 

Au total, les 34 transporteurs ferroviaires publics en activité au Canada en 1970 
ont réalisé des recettes s'élevant a 1,680 millions, reparties comme suit: Canadien 
National et Canadien Pacifique 50.7% et 36.7% respectivement, Pacific Great Eas-
tern 1.8%, Ontario Northland 1.1%, Quebec North Shore and Labrador 3.3% et 
Chesapeake and Ohio 1.0%, las autres 5.4% étant répartis entre 28 exploitants fer-
roviaires, y compris des embranchements de réseaux américains traversant au Ca-
nada. 

Le volume de marchandises transportées par rail a augmenté regulierement ces 
dernieresannees, de 11.6% par example entre 1969 et1970. En 1970, les chemins 
de fer canadiens ont achemine 22 millions de tonnes de marchandises payantes de 
plus que l'année precedente, portant le total a 207 millions: ce chiffre ne corn-
prend pas les 26 millions provenant des embranchements américains. Fait intéres-
sant, chaque tonne de marchandises a parcouru en moyenne 472 milles. 

D'autre part, le trafic voyageurs a augmenté en 1970 de 0.6% pour atteindre 238 
millions. Chaque voyageur a parcouru en moyenne 95.3 milles contre 102.0 en 
1969; Ia valeur moyenne des recettes par voyageur-mille est passée de 2.73 a 2.81 
cents. 
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Transports routiers. La population et le nombre de voitures augmentant chaque 
année, les transports routiers sont naturellement devenus un des secteurs les plus 
actifs de l'entreprise canadienne. Les aspects politiques. sociaux et ecologiques do 
Ia construction routjère, les dépenses énormes queue entraine a tous les echelons 
et les pressions constantes en vue de Ia multiplication et de l'amélioration des re-
seaux routiers ne sont que quelques-uns des éléments qui expliquent son impor-
tance. Les chiffres concernant Ic millage, les dépenses, l'immatriculation et l'acti-
vité en general attestent de l'ampleur de cette industrie. A Ia fin de 1970, le Ca-
nada comptait 515,922 mules de voies publiques: 317.116 mules degrandes rou-
tes fédérales et provinciales et 198.806 milles de routes et rues municipales. Les 
depenses d'entretien et de construction se sont élevées a 2.101 millions de dollars 
durant l'annee financiére 1970-71. Le nombre de vehicules automobiles immatri-
culés en 1970 s'est établi a 8,497,339, soit 2.9% de plus qu'en 1969. Ce nombre 
comprend 6,602,176 voitures, 1,440,079 camions et tracteurs routiers, 41118 au-
tobus, 157,402 motocyclettes et 256,564 autres véhicules, notamment des trac-
tours agricoles. 

En 1971, les entreprises de transport urbain du Canada dont le chiffre d'affaires 
dépasse $100,000 par an étaient au nombre de 58 et ont réalisé des recettes de 237 

i\ !r()nt() Ont.). pins de 80() feux de (:ircuIatiorl sunt controles pr urdinaleur. 
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millions, soit un peu plus que l'année precedente; elles ont vendu 1,000 millions 
de billets et enregistré 249 millions de vehicules-milles payants, soil une baisse 
respective de 0.9% et 0.5% par rapport a 1970. 

Le transport par autobus, cependant, a augmente de 1.4% entre 1970 et 1971, fi-
gurant pour 48.2 millions de voyageurs pavants et une distance parcourue de 
128.5 millions de milles. Les recettes provenarit des services d'autocars ont tota-
lisé 91.5 millions de dollars, soit une augmentation de 10.5% sur 1969 (82.8 
millions). 

Un autre indice de Ia croissance annuelle glohale des transports routiers est I'ac-
croissement du volume de marchandises transportées par les services interur-
bajns; 3.2% entre 1969 et 1970. Vu Ia demande croissante de données sur ce sec-
teur de Ia part de l'industrie canadienne. on a mis sur pied une nouvelle enquñte 
sur l'industrie du camionnage au pays. En 1970, les recettes du camionnage se 
sont élevées a 1.503 millions dedollars, le volume de marchandises transportées a 
109 millions de tonnes et le trafic total a 27,312 millions de tonnes-milles. 

T.'usage ai i ru (JU camion pour le transport des marchandises est confirmé par la statistique 
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Transports par eau. La configuration geographique du Canada, entouré de trois 
oceans, sillonnC par deux des plus grands fleuves an monde et parsemé d'un nom-
bre infini de lacs, est Ia raison naturelle du rOle important qu'ont toujours joué les 
transports par eau dans l'économie canadienne. 

Les réseaux de canaux contribuent sensiblement a la vitesse et a l'efficacité de Ia 
navigation intercontinentale. Les grands réseaux - la Voie maritime du Saint-Lau-
rent entre Montréal et le lac Ontario, lecanal Welland permettant d'éviter Ia ri-
vière Niagara entre les lacs Ontario et Erie, et le canal de Sault-Sainte-Marie re-
liant le lac Huron au lac Superieur-couvrent une dénivellation de 580 pieds 
entre Thunder Bay et Montreal. De plus, it existe des canaux secondaires entre les 
lacs Bras d'Or en Nouvelle-Ecosse et l'Atlantique. entre Ottawa et Kingston, entre 
le lac Ontario et Ia baie Georgienne, ainsi que sur le Richelieu et l'Outaouais. Ces 
canaux permettent des activités récréatives et certaines activités économiques. En 
1970, 73.7 millions de tonnes de marchandises ont emprunté les canaux cana-
diens, dont 72.3 millions le seul réseau Voie maritime du Saint-Laurent-Grands 
lacs. 

En general, los f;anaux, lacs et rivières du Canada sont accessibles a tous tes pays 
aux fins de Ia navigation, sauf le réseau Grands lacs-Voie maritime du Saint-Lau-
rent a partir de Hvre Saint-Pierre, oU le transport des marchandises et des passa-
gers d'un port a l'autre est rCservé depuis 1966 aux navires canadiens. 

Lecanal Welland, qul relie les lacs Ontario et Erie, fait partie de Ia 
Vole maritime du Saint-Laurent. 

il~' 
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Le port a eau prufonde de Point Ilawkesbury (N-El peut recevoir des pétroliers de toutes 
tailles. mCme geants. 

Sur les dix ports principaux du Canada qul ont manutentionné environ sept 
millions de tonnes de marchandises en 1970, Vancouver et Montréal Se classaient 
premier et second dans Ia catégorie '<cargaison generate", avec des tonnages res-
pectifs de 26.5 et 22.3 millions de tonnes, Sept-Iles et Port-Cartier ont expedie plus 
de minerai de fer du Québec et du Labrador que tout autre port, soit 30.1 et 16.0 
millions de tonnes, tandis que Thunder Bay demeurait en tête pour l'exportation 
du grain (20.7 millions de tonnes). Hamilton et Toronto se sont spécialises dans 
l'importation de matiCres premieres et de denrées alimentaires destinCes a Ia p0-
puleuse et industrielle péninsule ontarienne, le volume des debarquements ayant 
atteint 18.1 millions de tonnes en fin d'année. 

La comparaison des chiffres de 1969 et 1970 révêle un accroissement de I'acti-
vité portuaire dans Ia plupart des secteurs. Les ports canadiens ont manutentionné 
en 1970 plus de marchandises en provenance ou a destination de l'étranger, soit 
164 millions de tonnes (+2.2%). Pareillement, les dechargements de marchandises 
canadiennes sont montés a 63.2 millions de tonnes. soit 6 millions (10%) de plus 
que l'année precedente. Environ 113.625 arrivées de navires ontétéenregistréesau 
cours de 1970. Parmi les principales marc handises composant les 58.8 millions tie 
tonnes de cargaisons importées en 1970 on peut citer: charbon bitumineux (envi-
ron 18 millions), soya (2 millions). alumineet bauxite (3.7 millions) et pierres cal-
caires (1.7 million). 

Les exportations ont grimpé a 105.6 millions de tonnes contre 77.6 millions en 
1969. Les exportations de minerai defer se sont élevées a 41.8 millions de tonnes, 
soit une augmentation de 11.4 millions:le blê (y compris les réexportations) 6 12.9 
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millions contre 8.3; l'orge a 4.5 millions contre 0.6: le soya a 1.5 million, augmen-
tation de 50%: et enfin le charbon bitumineux a 3.7 millions, progression consi-
dérable par rapport a 1.0 million en 1969. 

Technologie. Nombreux sont les indicateurs des transformations technologi-
ques survenues dans le domaine des transports ces dernières décennies: rOactCs, 
locomotives diesel et pétroliers et cargos géants n'en sont que quelques exemples. 

Au Canada, le gouvernement, l'industrie et les etablissements d'enseignement 
s'efforcent aujourd'hui d'apporter des innovations et des ameliorations dans tous 
les secteurs des transports. Le Conseil national de recherches du Canada effectue 
des etudes detaillees et poussées sur Ia plupart des modes de transport. II execute 
egalement, outre ses fonctions courantes, des programmes en collaboration avec 
l'industrie privée et d'autres organismes publics tels que l'Etablissement aéro-
nautique national. Plusieurs universites canadiennes ont mis sur pied des centres 
de recherches sur les transports, notamment l'Université Queen's a Kingston, 
l'Université York a Toronto, l'Universite de Toronto, l'tiniversitC du Manitoba et 
l'Universite de Ia Colombie-Britannique. On y étudie les problemes d'envergure 
du système de transport canadien et, dans bien des cas, on tente d'y trouver des so-
lutions techniques précises. 

Dans les transports aériens, des progrès technologiques spectaculaires ont ete 
realises en ce qui concerne les matériaux, les moteurs, les carburants, la concep-
tion, les aides a Ia navigation et les installations au sol. Aujourdhui, réactés et su-
personiques, avions a decollage et atterrissage courts et verticaux, Régles de vol 
aux instruments permettant I'atterrissage par tous temps grace au pilotage unique-
ment aux instruments, carrousels a bagages et trottoirs mobiles font partie du vo-
cabulaire courant de l'aviation, 

Nombre de problemes qui auparavant affectaient les transports ferroviaires ont 
étè partiellement résolus. Le Conseil national de recherches du Canada a mis au 

Une facon trés moderne de transporter le charbon en provenance de l'Alberta et de Ia Colom-
bie.Britanriique est le train-hluc, qUi passe ii a I.uscar (AIb.). 

—:;.- 

- ----' -..,- 
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L'aeroglisseur a prouve qull pouvait êtro utile, en particulier dans lArctique. 

point un appareil pour mesurer l'accélération verticale des roues sur Ia voie ferrée 
et relier le résultat a la description du profil des rails soumis a une charge. Cet ap-
pareil a déjà permis de mesurer quelque 100,000 mules de voies ferrCes a travers 
Ic pays. On a aussi fabrique des amortisseurs de choc et des garnitures pour empé-
cher le deplacement des marchandises a l'interieur des wagons. L'emploi de con-
tainers pour le transport entre usines et multimodal et l'adaptation des trains-blocs 
sur une grande échelle ont veritablement révolutionné l'industrie ferroviaire. Seu-
lement quelques-uns de ces trains-blocs sont actuellement en usage au Canada, 
mais d'ici quelques annCes ils serviront probablement au transport des grains, de 
Ia potasse et d'autres minerals en plus du charhon, du minerai de fer et du soufre 
qu'on transporte déjà de cette manière. L'avantage du train-bloc est qu'il offre une 
grande capacité de charge generalement réservée a une seule marchandise, qu'il 
fait continuellement Ia navette et que le service est rarement interrompu sauf pour 
l'entretien courant. Grace a l'utilisation d'ordinateurs de Ia troisième génération 
pour contrOler en temps reel les mouvements des wagons, des locomotives et des 
trains, l'usage du train-bloc prendra de l'ampleur au cours des prochaines années. 

Quant aux autres moyens de transport de surface, Ia technologie a dote les auto-
mobiles de dispositifs antipollution, de volants telescopiques, de chassis plus so-
lides et d'autres mécanismes de sécurité. 

Dans le domaine des transports par eau, les progrés technologiques se sont tra-
duits par de plus gros navires, des vitesses supérieures, Ia containerisation, le 
transport du pétrole et des denrées séches en vrac. Environ 158 sortes de navires 
spécialises sont maintenant en usage, par exemple les transporteurs d'automobi-
les, de soufre fondu ou de ciment, les petroliers, les navires pour poids lourds et 
les navires auto-dechargeurs - tous d'un port en lourd superieur a 100,000 tonries. 
La mise au point du réacteur atomique de propulsion a rendu possible l'usage de 
cargos sous-marins dans lArctique, et les navires a containers se multiplient. On a 
également construit de nouveaux modèles de proues tels que le Alexbow, qui 
brise La glace par en dessous. 

Les progrés technologiques réalisés ces dernières années ont entralné une plus 
grande interdependance des divers modes de transport: la containerisation et les 
expeditions de produits uniques tendent 5 se généraliser de plus en plus au Canada. 
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Télécommunications 
La configuration geographique du Canada, qui s'étend de l'Atlantique au Pacifi-

que et de Ia frontière américaine au POle Nord, appelle un système de télécommu-
nications efficace. Les centres métropolitains, dont la population s'accroit de plus 
en plus, sont eloignes les uns des autres, tandis que de vastes regions demeurent 
inexploitées. Toutefois, de nouvelles formes de télécommunications permettent 
de réduire les distances et le temps, et de vaincre ainsi les obstacles naturels. Tou-
tes les regions du pays peuvent avoir accés presque instantanément a l'informa-
tion sous toutes ses formes, ce qui favorise non seulement le commerce national 
mais egalement Ia reduction des disparités regionales et le developpement du 
Nord canadien. 

Dans Ia plupart des pays situés ailleurs qu'en Amerique du Nord, les services de 
télécommunications sont assures par l'Etat. Au Canada, Ia forme juridique, lap-
partenance et le contrOle des systémes de télécommunications sont varies; il faut 
prendre en consideration, en plus des compagnies de téléphone et de telegraphe et 
des sociétés de radio-tèlédiffusion et de càbiovision, les fabricants de materiel de 
tél éco mmu n ica t ions. 

En principe, l'activité des sociétés de télécommunications privées est réglemen-
tee par les autorités féderales ou provinciales, qui délivrent Ia licence. 

En 1968, le public canadien était desservi par 8.818.000 postes télephoniques 
appartenant a 2,067 compagnies de téléphone. En 1971, le nombre de postes en 

Sur le mont Bell-Irving dans le nord-nuest do Ia Colombie-Britannique se trouve une station 
cie radio ot one stun ture do fihre de verre en fornie lie fusée (IU  I abrite le mattriel de la corn-
pagnie di' tcicplicow do I.i Colniiibie-Britanniquu. 
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service au Canada dépassait les dix millions, mais le nonabre de compagnies 
était tombé a un peu plus de 1.600. Une des compagnies indépendantes comptait 
moms de 20 postes, tandis que Ia plus importante, Bell Canada, en avail 6.300,000. 

Lactif total de Bell Canada en fait Ia plus importante société industrielle cana-
dienne. Elle detient, directement ou indirectement, Ia majeure partie des actions 
des quatre principales compagnies de téléphone qui desservent les provinces de 
l'Atlantique, et de celles d'un certain nombre de petites localités en Ontario et au 
Quebec. Dans l'ensemhle, les compagnies contrôlées par Bell possedent plus de 
60% des postes installés au Canada, et plus de 84% de ceux a l'est du Manitoba. 
Dans le secteur manufacturier, Ia Compagnie Northern Electric Limitée est une fi-
hale a part entière de Bell Canada. L'ensemble des compagnies Bell a un actif de 
plus de 4 milliards de dollars, des recettes brutes supérieures a 2 milliards, et 
quelque 65,000 employes. Bell Canada compte plus de 254.000 actionnailes dont 
97.6%, possedant 95.8% des litres en circulation, demeurent au Canada. Le plus 
gros actionnaire étranger est l'American Telephone and Telegraph (AT&T), qui dé-
tient environ 2.0% des actions ordinaires. Grace a un accord entre les deux corn-
pagnies, Bell Canada beneficie de conseils et d'aide sur des questions techniques 
et d'exploitation, moyennant une redevance annuelle. 

Un deuxièrne groupe important est celui que contrOle directement ou indirecte-
ment Ia General Telephone & Electronics Corporation (GT&E), dont le siege social 
est a New York. Ce groupe possede 11.7% des postes du Canada par l'entreinise de 
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Ia British Columbia Telephone Company, de Quebec-Telephone, et de leurs filia-
les. Dans le secleur manufacturier, une filiale de Ia GT&E est I'unique propriCtaire 
de Automatic Electric (Canada) Limited, et de ses filiales. 

Dans les trois provinces des Prairies, le service téléphonique est assure par des 
sociétés provinciales de Ia Couronne: Alberta Government Telephones, Manitoba 
Telephone System et Saskatchewan Telecommunications. Ensemble, elles posse-
dent quelque 12.8% des postes telephoniques au Canada. Les deux plus impor-
tants réseaux municipaux sont ceux d'Edmonton et de Thunder Bay: les autres 
sont relativement petits. 

Avant Ia creation du Reseau telephonique transcanadien (R.T.T.), en 1931, le 
Canada devait acheminer Ia plus grande partie de ses messages par les Etats-tJnis. 
Le R.T.T. est une association volontaire de huit grandes entreprises de téléphone 
(qui, avec leurs filiales, possèdent 96% des postes télephoniques au Canada) tra-
vaillant ensemble pour maintenir un réseau complet de tClCcommunications dun 
ocean a l'autre. 

Le R.T.T. n'est pas constitué en société. mais il a un conseil dadministration 
compose de directeurs qui représentent toutes les sociCtés membres et qui se réu-
nissent frCquemment: toutes les decisions se prennent a lunanirnité. Le conseil 
s'est ad joint des comitCs opérationnels et administratifs qui planifient et (:oordon-
nent les services et les installations a léchelle nationale, y compris l'établissement 
de normes de conception et de méthodes communes d'exploitation. le R.T.T. ré- 
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partit ses recettes entre ses membres qui, a leur tour, concluent des ententes avec 
Ia plupart des compagnies independantes. II sagit de faire en sorte que les enten-
tes issues des négociations garantissent une repartition equitable des recettes pro-
venant de lexploitation d'un service national. 

L'Association du Téléphone du Canada (A.T.C.) a été créée en 1921 pour pro-
mouvoir lechange de renseignements techniques et opérationnels. Elle a été dis-
soute et remplacée en 1972 par l'Association canadienne des sociétés exploitantes 
de télécommunications. Au cours de sa derniére année d'existence, l'A.T.C. grou-
pail 13 compagnies de telephone. 

Les Télécommunications CN/CP, qui réunissent les services de télecommunica-
tions du Canadien National et du Canadien Pacifique et ont près de 100 ans d'ex-
périence daris ce domaine, assurent au Canada le service Telex, le service de lignes 
privées, les services publics de telegraphie et de transmission des données sur 
large bande, et répondent a tous les besoins en télécommunications. Le Telex a été 
introduit au Canada en 1956 par les Télécommunications CN/CP, qui fournissent 
maintenant ce service a plus de 22,000 abonnés de 1'Atlantique au Pacifique. 

Le service de lignes privées est un service mis a Ia disposition de l'abonné pour 
une longue période de temps afin de répondre a ses besoins particuliers. I1 a été 
utilisé Ia premiere fois par Radio-Canada, puis par les stations meteorologiques et 
de contrOle du trafic aérien. Beaucoup d'autres secteurs du monde des affaires et 
de l'adrninistration publique s'en servent egalement. 

La salle de commutation duTelex des Télécommunications CN a Wiriiiipi. 

V 	_ 
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En 1969, Data-Telex et le service de transmission des données sur large bande 
étaient établis. On peut transmettre jusqu'à 53,000 mats a Ia minute sur large 
bande. 

La Société canadienne des télécommunications transmarines (S.C.T.T.) a été 
créée en 1949 par une loi fédérale. Grace aux centres de commutation du service 
international situés a Montréal et a Vancouver, elle assure un service telephonique 
public avec plus de 200 territoires d'outre-mer. Elle fournit egalement le Telex et 
le service de lignes privées a beaucoup de points situés outre-mer. La S.C.T.T. re-
presente le Canada au sein d'Intelsat. 

Conirairement a Ia S.C.T.T., Télésat Canada, constituée par une loi fédérale en 
1969, a pour but principal I'établissement de systémes de télécommunications par 
satellite offrant des services commerciaux entre des endroits situés au Canada. La 
Hughes Aircraft Company de Californie construit actuellement pour elle le satel-
lite Anik; Ia Spar Aerospace Products Limited de Toronto (Ont.) et Ia Northern 
EMctric Company Limited de Montréal (Qué.) sont ses principaux sous-traitants. 
Anik a été lance a Cap Kennedy en novembre 1972. Le système initial de quelque 
37 stations terriennes est en voie de construction; ii sera terminé et prêt a étre mis 
en service au debut de 1973. Les clients de Télésat Canada comprennent le Réseau 
telephonique transcanadien. les Télécommunications CN1CP, Bell Canada, Ia So-
ciété Radio-Canada et Ia Socièté canadienne des telecommunications transmari-
nes. Les actions de Ia société seront offertes au public en 1973. Elles seront alors 
partagées egalement entre les sociétés exploitantes de télécommunications, le gou-
vernement du Canada et le grand public. 

Le Réseau teléphonique transcanadien et les Télécommunications CN/CP utili-
seront le satellite pour le service interurbain a haute densité entre Vancouver et 
Toronto, Bell Canada pour fournir le service téléphonique de moyenne et de faible 
densité reliant le Grand Nord et le principal réseau telephonique est-ouest, et Ra-
dio-Canada pour transmettre en direct partout au Canada les emissions de ses ré-
seaux français et anglais de télévision. La S.C.T.T. aura recours au satellite pour 
relier Toronto au terminal du nouveau cable transatlantique Cantat II qui doit être 
mis en service en 1974. 

L'Association canadienne des sociétés exploitantes de télécommunications a 
été officiellement créée en février 1972. Elle réunit pour Ia premiere fois les 17 
plus importantes compagnies de téléphone du Canada, les Telecommunications 
CN/CP, la Société canadienne des télécommunications transmarines, Télésat Ca-
nada, le Réseau telephonique transcanadien et t'Association indépendante du 
téléphone du Canada. tjn de ses objectifs principaux est d'élaborer et coordonner 
les politiques affectant l'industrie canadienne des télécommunications dans le but 
d'améliorer constamment le service offert au public. Elle représentera egalement 
les sociétés exploitantes auprés du gouvernement, des organes d'information et du 
public. 

II existe au Canada trois grands réseaux a micro-ondes, dont deux appartiennent 
au R.T.T. qui les exploite conjointement avec dautres organismes importants de 
liaison teléphonique, et le troisième aux Télécommunications CN/CP. L'artère 
(TC-1) du R.T.T. comporte une voie de transmission des messages d'une capacité 
nominale de 780 circuits de conversation bidirectionnels. Dans l'Est du Canada, 
des parties du réseau comportent une seconde vole de transmission des messages 
et en Nouvelle-Ecosse et au Nouveau-Brunswick, une seconde artère a été établie. 
On s'attend qu'une seconde vole d'une capacité de 1.200 circuits de conversation 
bidirectionnels soit ajoutée a l'artére TC-1 entre l'Ontario et l'Alberta d'ici 1973. 
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Outre les voles de transmission des messages, l'artère a micro-ondes TC-1 corn-
prend 2 a 3 canaux de télévision bidirectionnels sur presque tout Ic parcours. 

Le second réseau a micro-ondes exploité par le R.T.T. traverse le Canada entre 
les territoires desservis par Bell Canada et B.C. Telephone, et est appele artère in-
terprovinciale (IP-1). II comporte une voie de transmission des messages d'une ca-
pacité de 1.200 circuits de conversation bidirectionnels. 

Le troisième réseau important appartient aux Télécommunications CN/CP, qui 
l'exploitent. 11 traverse tout le pays de Ia cOte ouest jusqu 'a Moncton (N-B.) etcom-
porte une vole de service pour le trafic des messages. Cette voie a une capacité de 
960 circuits de conversation bidirectionnels. Sur certaines portions du réseau une 
vole sert egalement pour Ia télédiffusion. 

La Soclété canadienne des télécommunications transmarines a été constituee en 1949. Grace 
a des centres de transit internationaux établis a Montréal et Vancouver, Ia Societe offre un 
service telephonique a plus de 200 territoires d'outre-mer, ainsi que leTClex et un service de 
ligne priv*'e a certains endroits situés outre-mer. 
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pres de Hsa. au ukon. 

Au cours de La dernière decennie, les technologies de l'ordinateur et des téle-
communications se sont unies pour donner naissance aux systèmes de teléinfor-
matique. Ceux-ci ont recours aux réseaux de télOcommunications et a une varlété 
d'equipement et de techniques d'utilisation collective pouroffrir directement aux 
clients, sur place, un large eventail de services d'information et de traitement des 
donnees. Au Canada, les dépenses totales au titre des services informatiques en 
1970 ont été évaluées a 800 millions de dollars. 84 millions ayant été effectuees 
par le gouvernement fédéral, 63 millions par les provinces, et 35 millions par les 
municipalités et les universités. On prévoit qu'en 1975 les depenses fédérales a cet 
egard depasseront 200 millions. 

Le ministére fédéral des Communications s'occupe, a l'échelle nationale et in-
ternationale, du developpement, de lexploitation et de Ia planification a long 
terme des communications au Canada, et il effectue egalement des recherches 
dans le domaine des communications. 11 dirige le spectre des frequences radioé-
lectriques au Canada, devant a cette fin établir des reglements, des normes techni-
ques, des plans de frequences radioelectriques et des critères d'assignation de fré-
quences d'une part, et d'autre part faire l'évaluation technique des demandes 
d'utilisation des ondes, délivrer les licences aux stations radiophoriiques. et  les 
certificats techniques aux entreprises de radiodiffusion. II inspecte et supervise 
aussi les stations radio pour s'assurer quo les reglements et les normes sont respec-
tés et obtenir des renseignements en vue de Ia planification. 
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Services postaux 

Les Postes canadjennes emploient 48,000 personnes pour assurer les services 
postaux d'un ocean a l'autre et de Ia frontière sud a l'Arctique. 

En 1971 a étê inaugurC le service de Ia poste garantie, qui s'etend petit a petit 
a tout le pays. D'ici Ia fin de 1972, le courrier de Ia premiere classe sera distribué 
dans les grandes villes du Canada le lendemain de sa mise a Ia poste, Si l'expé-
diteur a satisfait a certaines conditions et respecté les heures indiquees. 

L'emploi du code postal se répand dans tout le Canada, en vue de permettre Ia 
mécanisation des operations rendue nécessaire par I'accroissement du volume de 
courrier. 

Plusieurs nouveaux centres postaux ont etC ouverts qui associent services 
postaux ordinaires et nouveaux services de commercialisation et produits. C'est 
grace a ce programme que surgissent a maints endroits des installations postales 
(l'un genre nouveau et attrayant. 

Au siege social des Postes, un musée national de philatelie sera mis sur pied et 
presentera une collection des timbres canadiens les mieux connus ainsi que des 
dessins originaux, des modeles, etc. La collection intéressera tout particuliere-
ment les philatClistes et sera ouverte au grand public. 

Un rnoyen sür d'envoyer de I'argent par is poste est le mandat de poste canadien que i'on 
peut se procurer au bureau de poste. 
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