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Avant-propos 
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Voici Ia 48e edition de cet ouvrae, qui présente un aperçu de Ia vie canadienne et 
une retrospective des faits récents dans les divers domaines de lactivité sociale. 
economique ci culturelle, notamment des articles sur I'environnement. Ic peuple et son 
heritage. I'Cconomie. ci les pouvoirs ci SerVICeS publics. Le texte ci le.s statistiques quil 
renferme ont été fournis par diverses divisions de Statistique Canada. dautres 
organismes publics ci des collaborateurs spèciaux. Les illustrations ont Cié puisCes a de 
nombreuses sources gouvernementales. commerciales. journalist iques et privèes. 

Le Canada effectue actuellement Ia conversion au système métrique SI (Système 
international). Cest pourquoi tous los chiffres pertinents qui figurent dans le texte soft 
exprimCs exciusivement en unites du SI. On trouvera a la page 333 un tableau de 
conversion do certaines unites métriques en unites canadiennes traditionnelles. 

Par suite des pressions budgetaires provoquées par La hausse des prix et les mesures 
récenfes du gouvernement fCdéral visant a réduire les dépenses, Statistique Canada 
scsi vu dans lobligation de restreindre Ia publication do cet ouvrage a tous les deux ans 
au lieu do bus les ans. Grace au soutien do nos précieux collaborateurs, il continuera 
néanmoins a se faire Ic roflet fidèLe du mode de vie des Canadiens. La prochaine edition 
est prévue pour 1981. 

1,0 Canada est luvre de Margaret Smith. rédactrice en chef intérimaire, ainsi que 
du personnel de Ia Section des publications de la Division de linformation. La version 
francaise a ète ètablie par le Service de traduction a Statistique Canada, sous la 
direction de Manon LeBlanc-Haight du Bureau des traductions du Secretariat d'Etat. La 
misc en page a éié realisee par Ia Section de I'Annuaire du Ccinadasous Ia direction de 
F.L. O'MaIley. 

Le statisticien en chef du Canada, 

Décembre 1978 	 Peter C. Kirkham 



Le Canada est Ic deuxieme pays du monde en superficie, occupant prés de 10 
millions de kilométres carrés (km2).  Pour cette raison on est porte a croire, au 
Canada comme a I'etranger. que La population canadienne pelt continuer de 
saccroitre et que Ic pays est toujours en mesure d'exporter de grandes quanhités de 
nourriture. Malbeureusement. tine infinie partie du territoire est habitable pour 
ceux accoutumés au mode de vie du Sud, et seulemeni 7% environ des terres peut 
dye titilisC pour lugriculture de facon rentable. On observe ces derniCres annCes one 
preoccupation croissante face a l'usage abusif de lenvironnement, et on cherche des 
rnoyens qui permettront aux Canadiens de mieux s'adapter aux contrainies du 
climat tout en rationalisant davantage l'eniploi des ressources limitées. 

La croissance rapide de Ia population canadienne sest concentree avant tout dons les 
villes. L'expansion urbaine, envahissante. menace (IC plus en plus les terres arables. 
particulièrement dans Ic corridor Windsor-Québec ci dans le sod de La Colombie-
Britannique. A cela s'ajoute l'amCnagement de systèmes de transport interurhain. 
notamment de grandes routes. qui erigloutit encore plus de terres que les villes. Comme 
les villes canadiennes et jew's hanlieues se developpeni genCralement là oU Ic chmat et 
Ic paysage sont les plus agréahles, elles s'approprient souvent les terres agricoles les 
plus productives: parallClement. Ia crOissance démographique, tant locale que 
rnondiale. exige une production alimentaire accrue. cc qui fait que Ia perte dune bonne 
terre arable constituc on prix fort ClevC it payer pour Ic progrés (IC lurbanisation ci de 
l'industrialisation, 
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La croissance demographique sest accompagnée dune dépendance accrue vis-à-vis 
des hiens et services fournis par une technologie 5 grande èchelle. Les ressources non 
renouvelables sont consommees a un rythme accéléré, sous forme de matiéres 
premieres et sous forme d'energie pour lalimentation des moyens de transport et des 
mécanismes de production. Pendant qu'on s'inquiête au sujet du maintien de 
lapprovisionnement, des quantités croissantes de déchets solides continuent a 
s'accumuler et Ia pollution menace l'air, Ia terre et l'eau. source méme de toute vie. 
Cette surijtiljsation et cet abus entrainent une raréfication des ressources et une hausse 
du prix des aliments, de lénergie, du logement et dautres nécessités, ainsi que la 
crainte que Ia qualité de Ia vie se détériore sous de telles pressions. 

Dans le passé, lexistence de terres agricoles inexploitées. laccessibilité aux 
ressources renouvelables et non renouvelables et labondance de lénergie a hon 
marché ont permis aux Canadiens d'éviter le probleme que présente le caractére limité 
des ressources. Lorsque Ia ressource sur laquelle reposait une économie locale 
s'épuisait, ii semblait rester ailleurs damples ressources inexploitées. A cette époque ou 
Ia population était peu nombreuse et dispersee, l'environnement nature! pouvait 
supporter plus facilement Ia pollution. Certains groupes ont beaucoup souffert de 
lépuisement dune ressource: les trappeurs. les autochtones, les agriculteurs, les 
mineurs. les pecheurs et les bücherons ont dU sadapter au changement radical que leur 
imposait Ia perte de leur gagne-pain. Mais l'ensemble du pays semblait continuer a 
offrir de nouvelles ressources illimitées. 

Léconomie et Ia société canadiennes ont fondé leur existence sur des ressources hon 
marché. abondantes et i!limitées. Toutefois, Ia réalité qui doit maintenant régir les 
politiques, les modes de vie et les plans des concepteurs est que les ressources sont 
limitées et de plus en plus coüteuses, et que les conditions socia!es et environnementa-
les sont telles queues ne peuvent plus supporter les abus. 

Les technocrates, les responsables des ressources, les planificai'e'.trs et les 
concepteurs devront tenir compte davantage du climat canadien. La longue (IL de Ia 
saison improductrice, la distribution des ressources en eau et des pmblêmes OVIS 
comme le pergelisol dans Ic Nord sont autant de facteurs qui !imitent la producti 
alimentaire et signifient que les ressources renouvelables prennent plus de temps a se 
renouve!er, que les déchets prennent plus de temps a se décomposer et que Ia flora et la 
faune subissent un stress plus grand que dans les climats moms rigoureux. Le caractére 
extreme du temps qui vane de trés chaud a trés froid, et de Ia durée du jour, longue en 
etC et courte en hiver. ainsi que les fluctuations saisonniCres et a long terme du niveau 
d'humidité posent des difficultCs pour ce qui concerne Ia conception et l'amenagement 
des ressources. Les matériaux de construction classiques comme lacier et Ic p!astique 
rCsistent mal. On a háti au Canada comme on bétit dans des pays au climat doux, 
sachant que I'Cnergie était hon marché: or il faut maintenant modifier ces constructions 
pour Cconorniser lCnergie et redo ire les coüts de chauffage et de climatisation. pendant 
quon travail!e a Ia mise au point de nouvelles structures et de nouveaux agencements 
qui seront mieux adaptés aux conditions climatiques extremes qui existent dans Ia 
majeure partie du pays. La population Cga!ement souffre de stress, physique et 
psychique a cause des variations extremes de temperature, et en particulier du froid et 
des !ongues pCriodes de noirceur en hiver. 

L'utilisation des 10000000km 2  du Canada est egalement !imitCe par la physiographie 
et lenvironnement general. Le pergélisol. Ia glace, les fondrières, les pentes et les sols 
instables donnent lieu a des problCmes particuliers dans Ia construction et lentretien 
des bátiments et des systèmes de transport. Le manque de sols adCquats, ou la presence 
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de sols nécessitant des systèmes de drainage et de fertilisation trés coüteux, limitent 
l'agriculture et l'exploitation forestlére. La rareté de la roche (gravier) dans d'autres 
regions rend la construction difficile et chère. Une grande partie de Ia Colombie-
Britannique est trop élevée ou trop abrupte pour être mise en valeur. 

Les trés grandes distances entre les lieux de peuplement dans la majeure partie du 
Canada entrainent des problemes de forte consommation d'énergie dans le cas des 
transports, des coUts élevés pour les systèmes de transport, non seulement a cause des 
distances mais aussi a cause des difficultes de construction, et les consequences de 
l'isolement sur les plans cultural et psychologique. Les coCts associés a ces problèmes 
sont assumes par tous les Canadiens. puisque le gouvernement et l'industrie 
subventionnent le développement pour qu'il devienne un jour rentable. 

Les insectes voraces dans le Nord représentent une source d'alimentation pour une 
partie de La toile écologique, mais egalement une menace pour les troupeaux de 
mammiféres car, en grand nombre, us peuvent faire mourir les bétes malades, infirmes 
et trés jeunes; si l'homme devait utiliser des insecticides pour rendre ces regions 
'confortab1es pour lui et pour son bétail, les insecticides et l'absence d'insectes auraient 
de graves repercussions. 

Au lieu de nous lancer a tátons dans un avenir dominé par des forces qui échappent a 
notre contrOle telles que le climat. Ia transformation des ressources de base ou La 
modification des politiques des autres pays qui comblent actuellement Les lacunes de la 
production canadienne, nous pouvons sciemment et consciencieusement redéfinir nos 
systémes physiques et nos institutions sociales et adapter notre mode de vie a Ia réalité 
physique. Les Canadiens peuvent créer une société qui realise un meilleur equilibre 
entre ce qu'ils exigent de leurs ressources et de I'environnement et ce que La nature 
peut leur donner a Ia longue, et cela sans modifier radicalement Leur facon de vivre. 

Les descriptions du climat et de la physiographie du Canada qu'on trouvera ci-
aprés constituent une introduction indispensable a la connaissance de soi. 

DixoN THOMPSON 



tetiemeni concentree que pronatMement Jes deux tiers des Inuit Esquimaux), par 
exemple. nont jamais vu un glacier. Les glaces couvrent environ 155 000 km 2  dans les 
iles de lArctique et 52000km 2  sur La terre ferme. 

On a ètahli pour les besoins de lexposé qui suit quatre grandes zones de vègétation et 
cinq grandes regions géomorphologiques. En regle gènèrale, on pew fort hien décrire 
les regions daprés les zones de végétation: Ia region de la Cordillére est Ia seule oU les 
units geomorphologiques puissent ètre considérées comme étant plus utiles a cette fin. 
On a donc divisC le Canada en cinq grandes regions: 1) la toundra arctique: 2) Ia savane 
subarctique et la forCt borèale: 3) La forét tempèrée de lEst: 4) les Prairies: et 5) Ia 
Cordillére. On a également tenté didentifier les perils naturels propres a chacune de 
ces regions, cest-á-dire elinteraction de ihomme et de Ia nature gouvernée par La 
coexistence d'un processus d'adaptation (Lu système d'utilisation humain et létat de La 
nature dans le système des événements naturels. Les Cvènements extremes que le 
système humain est incapable de reflCter. dabsorber ou cl'amortir sont inhérents aux 
perils naturels''. 

1. Region de Ia toundra arctique 
La toundra arctique correspond de prCs a Ia region situ€e au nord de Ia limite sud du 

pergelisol continu. Le pergélisol est l'état thermique des matCriaux terrestres qui se 
maintiennent a mains de 0°C pendant deux ans OU plus. Environ 26% des terres du 
globe sont des zones de pergélisol, qui présentent une gComorphologie particuliere, et 
des prohlemes techniques particuliers. La végétation de loundra qui caractCrise cette 
region est extremement variée, et elLe est décrite dans I'exposé de chaque sous-rCgion. 

Cette region comporte relativement peu de perils naturels. Néanmoins, un certain 
nombre de prohlemes environnementaux ont récemment pris de limportance en Ce qui 
a trait a Ia construction de bátiments et de routes, de réseaux dégouts, de systemes 
dadduction deau et d'oléoducs chauffés. Dans chaque cas. Le problCme est engendré 

G.F. While. Natural Hazards. Oxford University Press, it74. p. 4. 



2. Region de Ia savane subarctique et de la forêt boréale 
;t-si uiii' region qul repose par endroits siir dii jsrgelisol dans Ic nord, et qui en est 

enhiêrement libérêe dans Ic sud. Elle sétend en forme tie bande sur le district de 
Mackenzie, louest do district de Keewatin, Ic nord-est de Ia Colombie-Britannique. Ic 
nuid de lAlberta ci de Ia Saskatchewan ella prcsqie totalité do Manitoba, de lOntario. 
ilu Quebec et de Terre-Neuve. Les diverses zones tie vegetation particulières ii cette 
region sont dCcrites dans la section portant sur Ia sous-région do houclier. 

Ici. comme dans Ia region de Ia toundra arctique. les perils naturels soot relativement 
peu connus et font pas etC CtudiCs de trés prCs. Lun des plus graves. a part ceux qui 
soul associes au pergelisol. est peut-Ctre l'Ctendue des surfaces marCcageuses. ((En Cté. 
li iiiarche est Cpuisante et souveni impossible, car on senfonce (lans In mousse ci hi 

uii'be saturécs deau.e 3  

a) Sous-région des basses terres de La bale d'Hudson (303 000 k m a 

Bien que Ic pergClisol continu decoupe one hande troitu Ic long du littoral de in baie 
dHudson üü In temperature annuelle moyenne de lair est infCrieure ii -4°C, certaines 
zones de (;ette sous-region sont Iibres de pergAlisol. Dans In partie la plus méridionale 
des basses terres, it ny a pas de pergClisol. a Ia limite sod de Ia zone de pergelisol 
discontinu (latitude 53°N. zone de pergélisol Ia plus mCridionale du Canada hors de La 
region de Ia CordillCre). les ilots de pergélisol varient en Ctendue de moms de 15 m° a 

3  lB Bird, The Nulural La:xlscupes of Cunudu, John Wiley. 1972. p. 165. 



1'Ontario. Le soubassement precambrien du houclier produit tin relief peu accentué. et  
de grandes étendues de drift sont préservées. Des depots fluvio-glaciaires sous forme 
d'eskers (Os) sont particulièrement bien dessinés dans le district de Keewatin et lest du 
district de Mackenzie. tine autre particularite importante est La date relativement 
rOcente des vastes soulOvements de terrain postglaciaires: ainsi. on trouve a lest de Ia 
baie d'Hudson des traces de ce phénomène postglaciaire jusqu'à 270 m au-dessus du 
niveau actuel de La mer. 

Cette sous-region présente trois grandes associations végétales: Ia toundra-forét. les 
boisOs du Nord et Ia forOt horëale intérieure (ou forét canadienne). La majeure partie de 
ce territoire repose sur un pergélisol discontinu. 

La zone de Ia toundra-forét forme une hande de 50 km de largeur dans Ic district ile 
Mackenzie et s'èlargit jusqu'á 160 km dans le district de Keewatin et au QutFwc 
Lépinette blanche et noire, ainsi que le méléze au Québec. qui se groupent en hots ou 
s'allongent en handes, se dressent uniquement en zone abritée. mais plus on se dirige 
vets le sud plus us sont nombreux. 

La region hotsée du Nord ressemble a une immense savane et, au Quebec, oO cue it su 
Le mieux s'Ctendre. on observe des épinettes se dressant a distance comme autant (to 

lampadaires sur un épais tapis de lichen. Le long des principaux cours deau et dans Ie' 
zones abritées. Ia forét borêale s'étale avec toutes ses essences. 

La forét horéale, oU poussent épinettes. sapins, mClézes. pruches et pins, traverse tout 
le Canada, de Terre-Neuve a Ia Colombie-Britannique. On trouve moms d'essences 
dans la partie est que dans Ia partie ouest. mais dans l'ensemble ii s'agit hien de Ia meme 
forét boréale. 

Les ceintures d'argile du houclier (en particulier celle de l'Ontario) se distinguent par 
l'absence generale d'affleurements rocheux et par le fait que l'exploitation agricole 
entraine une profonde transformation de la forét boréale. 

La splendeur de Ia nature dans Ia chaine Selkirk en Colombie-Britannique. - 



c) Sous-région de l'Ouest (313 000 km 2 ) 

Lensemhle montagneux de lOuest se compose de formations massives de roches 
plutoniques ou, a un degre moindre. de couches dorigine volcanique et de strates 
sédimentaires plissées pénétrecs çä et Ia de plutons, qui ont toutes produit un relief 
a(:centue et on terrain trés élevé. Les pititons soot des masses ignAes a texture grenue. 
dont Ic granit est on exemple. 

Sur Ic plan longitudinal, lensemble se divise en trois zones: Ia chaine cOtiére sur Ia 
terre ferme. les chainons insulaires formant les lies Reine-Charlotte et Vancouver. et  
le massif St-Elie une série de terres basses sépare ces trois zones. La chaine cótiére et le 
massif St-Elie portent Ia majeure partie des 52 000 km 2  (Ic glacicrs quon trouve sur Ia 
terre ferme du Canada. Le mont Waddington. qui s'élève a plus de 3900 m, est Ia plus 
haute cime cOtiére et Ic mont Logan, d'une hauteur de 6050 m, couronne le massif St-
Elie. Stir pres de 2 400 km Ic long do littoral. entre Vancouver et l'Alaska, se trouvent 
dimportants fiords. 

La limite de Ia végétation arborescente passe de 1 800 m dans Ide Vancouver a 
900 in dans Ic nord de Ia chaine cOtiére. Sur Ia méme distance, Ic niveau frontal des 
glaciers sahaisse de 2400 m jusqu'au niveau de Ia mer. Ainsi, dans le nord de Ia chaine 
cOtiëre. glaciers et foréts sont juxtaposes. La forte accumulation de neige est peut-ètre le 
trait hydrologique le plus distinctif de cette sous-région. 

Oiv SLAYMAKER 



Le ciimat et ieconomie 
Le climat représente a Ia fois une ressource et on risque. En taft que ressource. ii 

fournit Ia chaleur et ihumiditC essentielles a Ia vie; ii constitue Ia base de lagriculture. 
fournit aux nageurs des lacs chauds. ilux skicurs de Ia neige. et  donne aux courants 
marins leur impulsion. Les secheresses. les inondations et les ouragans soni au nombre 
des dangers qu'il présente; ceux-ci dCtruisent Ia vie. endommagent Ia propriCtC et 
incommodent l'homme. en provoquant souvent I'interruption de l'activitC norinale 
d'une collectivilé. Les variations atmospheriques peuvent modifier léconomie dune 
region en bouleversant les écosystCmes a Ia base de son mode de vie. 

L'activitC economique est axée sot des ohleetifs sociaux et doit normalement ètre 
consideree en fonction des dCsirs et des besoins dune société. Réciproquement. Ic 
hesoin et Ic désir de conserver des paysages uniques, de rCduire Ia duréc des 
dCplacements entre des zones fonctionnelles ou le coUt des services publics ont un 
caractère social. mais us oft de grandes repercussions econorniques. Or, diverses 
questions socio-écologiques soft soulevées dans cci article puisque, comme le 
climat, elles contribuent a faconner léconomie canadienne et doivent entrer en 
ligne de compte dans l'évaluation et lutilisation des ressources climatiques. 

Le climat: une ressource 
tin auteul' a déjá fait remarquer que ((Ic centre du progrés dans Ia civilisation sest 

déplacé, de facon gCnerale. pour passer des regions non stimulantes ayant peu de 
tempétes ci oil Fhiver est Ia saison La plus agréable. a des regions stimulantes ayant de 
nomljreuses tempétes et oil l'CtC est Ia periode Ia plus agrCablee 1 . Ce déplacement a été 
rendu possible grace ii lamCnagement de logements et dimmeubles confortables en 
tout temps et de systCmes de transport adaptCs aux rigoureux hivers de Ia zone 
tempérée. U suffit pour nous convaincre de l'effet stimulant de notre climat sur 
lCconomie de comparer notre produit national brut avec celui des tropiques. oil La 
consommation dénergie est faible. 

Notre climat est cependant heaucoup plus qu'un facteur de stimulation; Ia chaleur, Ic 
froid. Ia pluie. la  neige et Ic vent sont des ressources exploitables. Depuis un siècle, La 

EUsworth huntington. Muinspnngs of Civiiizcition, John Wiley and Sons, Inc.. New York. 1945. 
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definition de Ia nature des ressources climatiques est on élément essentiel dans Ia 
planification de lutilisation des terres (en particulier pour lagriculiure). I'amenage-
ment des ressources hydriques ci laménagement des systémes de drainage et 
d'irrigation. A mesure que les ressources naturelles sépuisent, on tend vers une 
productivité optimale en exploitant a p1cm FCnergie climatique et les sources de 
Iumiére et dhumidité. 

Les ressources renouvelables sont a Ia base d'une grande part de l'industrie 
canadienne; elles satisfont aux besoins essentiels de la vie tels que le boire, le manger ci 
Ihébergement, et figurent pour environ Ia moitie des recettes a lexportation. Ces 
ressources dependent avant tout du climat. Lamenagement et lutilisation des 
ressources doivent donc Ctre fondés sur des connaissances climatologiques et le recours 
aux previsions metéorologiques en vue d'une productivité optimale. 

Lextraction et l'utilisaiion d'autres ressources dependent aussi Cnormémeni du 
climat. Ainsi. Ic petrole et Ic gax servent entre autres a protéger contre Ic froid, Ia neige 
et Ia chi!eur. Létat des champs de glace ci los conditions atmospheriques dCterminent 
I'èconoinie du d(-veloppement dans I'Arctique. tjne grande panic de lenergie 
industrielle provient des ressources hydricues. qui dependent du climat. et  l'eau est 
ahondamment utilisée dans Ic traitement des inatiCres premieres—pan exemple. ii faui 
jusqu'á 22 m 3  (metres cubes) d'eau pour raffiner un metre cube de pétrole ci 3000 m 3  
pour produire une tonne (metnique) de caoutchouc synihetique. 

Par ailleurs, los effets de lindustrialisation ci de lurhanisation sur l'atmosphere 
limitent a certains types d'entreprises Cconomiques. L'activitC économique doit donc 
étre conçue en fonction de I'environnement, de l'influence que ihomme exerce sur 
lenvironnement ci de laptitude de latmosphére a disperser sans danger los effluents 
indusiriels. II est indispensable de comprendre linteraction entre les conditions 
aimospheriques, Fécologie et léconomie. 
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Le climat: un risque 
Les dangers climatiques ne s'oublient pas facilement, a cause de leur effet sur Ia 

société et de l'importance que leur accorde Ia presse. Le Canada, comme Ia plupart des 
pays des zones tempérée et polaire. connait un climat variable qui, depuis les tout 
debuts du peuplement. a toujours provoqué des situations de crise. 

Le tableau 1 indique les pertes économiques directement attribuables a des 
phénomenes atmosphériques qui sont parmi les plus graves au Canada, La liste 
comprend entre autres de grands désastre.s qui ont marqué Ihistoire du pays, mais pour 
lesquels on na pas Pu obtenir de chiffres sur les consequences économiques directes. 

1. Phénomènes atmosphériques et pertes directes, 1868-1973 

Perle eat imèe 

Annèe 	Phénoméne 	 Vies 	 $ millions 

1868 Sécheresse a Rivière Rouge 
1860.. Tempetes sur les Grands Lacs 
1885-96 Secheresse dans les Prairies 
1912 Tornade a Regina (Sask.) 30 	 4 
1917-21 Sécheresse dans les Prairies 
1930-36 SEcheresse dens lea Prairies 
1935 Tempéte de neige a Vancouver (C-B.) 
1944 TornadeáKamsack (Sask,) (2.000sans foyer) 	2 
1945 Basses temperatures en Nouvelle-Ecosse 4 
1949 Sécheresse en Ontario 100 
1950 Inondation a Rivière Rouge 100 
1953 Tornade a Sarnia (Ont.) 5 
1954 Ouragan Hazel en Ontario 100 	 252 
1954 Rouille du hie dans lea Prairies 33 
1955 Sécheresse en Ontario as 
1957 Tempéte de grele en Saskatchewan 17 
1959 Pluies abondantes en Saskatchewan 

(pertedes récoltes) 12.5 
1959 Tempete de neige en Ontario 
1967 Tempete de neige en Alberta 10 
1969 TempetedeglacepresdeQuebec (Qué.) 30 
1967-68 Incendies de forét au Canada 100 
1973 Sécheresse en Colombie-Britannique 
1973 Tempete de glace a Sept-Iles (Que.) 10 

Les pertes dues aux tempétes sont rarernent faciles a évaluer. On peut exprimer Ia 
valeur en dollars du hétail perdu pendant une tempéte de neige, mais il est difficile d'en 
faire autant pour l'affaiblissement du troupeau qui a survécu. La perte de $2.2 millions 
attribuée a Ia tempéte de glace a Québec en 1973 ne tient pas compte des 250.000 
personnes qui ont été privées d'électricité, de chaleur et d'eau potable, des quantités 
daliments perdues en raison de l'arrêt de fonctionnement des congélateurs, ni des 
services de protection contre les incendies qui ont été immobilisés pendant une période 
oU les risques étaient accrus par l'utilisation de poéles a gaz et d'autres appareils de 
remplacement. 

Protection contre les pertes. 11 existe cinq facons. dont I'une nexciut pas 
nécessairement lautre, d'affronter les intempéries: si. acceptation passive; 2. évitement 
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des regions et des mesures défavorables a l'utilisation efficace des ressources: 3. 
mesures d'exploitation et de protection fondées sur l'évaluation des données 
météorologiques; 4. modification et contrôle direct du temps/climat: et 5. recours a des 
moyens structurels et mécaniques, c'est-a-dire en misant stir les connaissances 
climatiques 2. Rien ne nous oblige a accepter nos pertes passivement: ii existe 
d'autres solutions, dont lune est l'assurance. 

Parmi les mesures de protection figurent les programmes d'épandage de calcium sur 
les routes, le remplacement du carbone par lacier pour les trolleys, l'emploi de 
rnécanismes anti-givre et l'évacuation des secteurs menaces par l'inondation. Ces 
mesures sont souvent fondées sur les previsions météorologiques, donc sur Ia 
climatologie. Par exemple, la conception d'un barrage et le programme d'exploitation 
d'un reservoir sappuient sur La climatologie a long terme et sur des renseignements 
connexes, c'est-â-dire qu'il faut savoir que les eaux en reserve pourront satisfaire toutes 
les demandes raisonnables pendant la durée de vie du reservoir, y compris durant les 
périodes de sécheresse, et que l'aménagement permettra de resister aux inondations et 
d'en réduire les effets en aval. Les previsions metéorologiques sont nècessaires a l'etape 
operationnelle pour faire en sorte que le système fonctionne en toute sécurité et dans le 
plus grand intérét du public. 

Le Service de l'environnement atmosphérique de Péches et Environnement Canada a 
répondu avec prévoyance aux demandes changeantes et cmissantes de la société. Ses 
services ont été élargis et adaptes pour satisfaire a des besoins particuliers, tant au 
niveau national que regional. De nouvelles techniques ont été mises en c2uvre afin 
d'améliorer les services et d'accroitre le degre d'efficacité, ce qui a permis aux 
météorologistes d'appliquer leur science a Ia solution de problemes socio-économiques 
importants oC les conditions atmosphériques interviennent. 

2J.R. Hibbs, "Evaluation of weather and climate by socio.econornic sensitivity indices, Human Dimensions of 
Weather Modification, liniversité de Chicago. Dépertement de géographie, document de recherche no 105. 1966. 
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Applications de Ia climatologie 

Agriculture et exploitation forestière 
Lagriculture et l'exploitation forestiére comptent parmi les activitéS fortement 

exposees et trés sensibles au climat. II faut donc recourir aux previsions météorolo-
giques et a d'autres données pour combattre les principaux dangers: sécheresse, gel, 
gréle, pluies excessives, inondations, vent, neige, dégáts causes par Ihiver, maladies 
associées au climat, epidémies et infestations d'insectes. Les pertes provoquèes par les 
incendies de forét se chiffrent en moyenne a $23 millions par an, et elles ont méme déjà 
atteint $83 millions. Les derniêres pertes considCrables de récoltes, étahlies d'aprés 
l'indemnisation fAdérale, figurent au tableau 2: elles font ressortir limportance, sur le 
plan économique de previsions exactes. 

2. Pertes de récoltes d'aprés les paiements d'assistance 

Annee 	 Cause 	 Endruit 	 Perle estirnee 

$ millions 
1945 Basses temperatures Nouvelle-cosse 4.0 
1954 RoulIle dii blC Prairies 33.0 
1959 Récoltes mouiliées Prairies 12.5 
1964.65 Pluies abondantes Québec 1.5 
1965 Sécheresse Est du Canada 5.5 
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La production de coiza. évaluée a $100 millions en 1971, montre l'importance du 
climat dans leconomie agricole. Les cultures de colza poussent bien dans les Prairies 
lorsqu'il fait chaud et ensoleillé le jour of frais Ia nuit. et  Ia production est intensive 
thins cette region. Dans le sud, le pourcentage dhuile contenu dans les graines est si 
faihie quil nest pas rentable de le cultiver, mAme a Minneapolis qui est pourtant assez 
au nord. La delimitation de Ia region øü le climat est propice a ces cultures présente de 
toute evidence une valeur economique. 

Le temps doit Ctre propice non seulement a Ia croissance, mais aussi a 
lensemencement, ii Ia culture. a La pulvCrisation et a la récolte. Les agriculteurs ont 
constamment recours aux previsions meteorologiques et aux statistiques climatolo-
giques pour so prémunir contre Ic mauvais temps (pendant Ia fenaison. par exemple) 
mi pour évaluer les chances de temps Sec vers Ia fin de la saison des récoltes. 

Ressources hydriques 
Les précipitations sont Ia principale source dapprovisionnement en eaux do surface. 

et  lCvaporation Ic principal consommateur. La planification, les opinions publiques et 
politiques ainsi que les decisions économiques relatives it Ia viabilité dun système 
hydrologique sont donc souvent liées ii Ia climatologie. Lampleur et La fiahilité des 
reserves sont déterminées d'aprés les caractéristiques des pluies et des chutes de neige. 
Linondation contrOlCe. le besoin dirrigation, la demande uthaine, la capacitC des 

IA' IrI)rJE tlundh, dorti,ne It's ezux calmes lu plus uncii'n J1r: tic,In,ritI du (iriudu a Runff (Alt)) 
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egouts ella taille des canalisations sont function do cliniat, ci lexploitation de systernes 
de regularisation des eaux permettant dassurer lii maitrise des inondations ci Ia 
conservation de leau en priode de scheresse est intirnement liCe aux previsions. 

Les dCpenses annuelles affectées aux amCnagement.s pour hi rCgularisation ci Ic 
transport des eaux, concus en panic ou en totalitC daprCs lanalyse des prCcipitations. 
de Ia fonte des neiges et de lCvaporation, sClCvent probabLenwnt aux environs de $1 
milliard. Les donnCes sur les cotits/bCnCfices pour des etudes hvdromCtCorologiques au 
Canada soft difficiles a obtenir, mais on a estimC par exemple quune amelioration (Ic 
1% des previsions do ruissellement de printemps au reservoir de Portage Mountain 
rCduirait de $1 million par an les couts (Icxploitation. 

Lutilisation des ressources en eau par les villes. lindustrie et lagriculture. ainsi que 
les pertes naturelles dues a levaporation, doivent Ctre comprises en fonction de Ia 
probabilite ci de La saisonnalitC pour permettre Ia misc au point de systCmes 
dappiovisionnement qui satisfassent tous ks bcsoins raisonnables dune collectivitC. 
Ces facteurs peuvent Ctre dCterminCs ati moyen des previsions et autres donnCes 
meteorologiques. soil directement, soil en function des activitCs industrielle. sociale el 
hiologique. 

Mise en valeur des ressources 
La misc en valeur des ressources canadiennes ii Lintérieur do pays et dans les regions 

cx(;cntriques pose de sCricux problémes Es:ologiques ou hi climatologie doit jouer on 
rOle de premier plan. Par exemple des emissions danhydride sulfureux provenant des 
raffineries de sables hitumineux de lAtberta pourraient détruire La végétation sur de 
vastes Ctendues sil ne sexercait pas de controle adCquat; Laptitude de latmosphèrc it 
disperser cc contaminant est donc dune importance primordiale. Si Ic charbon devait 
reprendre une place preponderante. La dispersion de lanhydride sulfureux et des fines 
particules pourrait devenir un probléme grave. La gazCification et tes tours de 
refroidissement peuvent dégager de grandes quantitCs denergie thermique et 
dhumidité dans latmosphere. La protection contre les risques naturels est un facteur a 
considerer dans Ic forage en mer. lamCnagement de pipelines (pipelines fluviaux. par 
exemple). Ic transport de lenergie electriquv ci lexploitation des centralcs nuciCaires. 

La topoclimatologie et les Ciudes sur Ia qualitC cle lair doivent Ctre prises en compte 
lorsqu'iL sagit de determiner lemplacement (IC raffinenies, de systCrnes de Conversion. 
dinfrastructures. etc. La climatologie marine et ks previsions meteorologiques sont 
intimement liêes aux questions de forage en mer, de navigation (tans les eaux glacCes, 
demmagasinage du pCtrole en mer lorsque I'acheminement i partir des lieux de forage 
doit Mn! interrompu il cause du brouillard, et demplacement des ports en eau profonde. 

Les preoccupations au sujct de lenvironnement devraient dicter one plus grande 
utilisation des ressources energetiques renouvelables. Ce qui nécessiterait one 
meilleure interpretation ci comprehension des variations dans Ic temps ci dans lespace 
de I'Cnergie solaire et do vent ci de leurs sous-produits tels que Les vagues les courants 
et ks gradients thermiques. 

Planification de l'utilisation des terres 
La misc en valeur des ressources, lindustrialisation, Ia tendance a lurbanisation, 

l'accroissement démographique le volume limitC des ressources ci Ia responsabilité 
morale sont autant de facteurs qui commandent une utilisation rationnelle des terres. 

3J.P Bruce. communication peru)nneilt. 



L'utilisation et lexploration accrues des ressources sont bees a laisance materielle et 
an gout p0111' Ia vie urhaine. Non seulement les Canadiens quittent les fermes pour 
s'installer (tons los villes. mais its so concentrent maintenant dons que.lques grandes 
agglomerations industrialisées. On prCdit qu'en lan 2000. 20 millions de Canadiens 
(600/f, do Ia population) vivront dons 15 centres do plus do 300.000 habitants. et  17 
millions d'entre eux dans des centres dun million d'habitants et plus. 

Ces tendances revétent one importance socio-economique do premier ordre. et  parmi 
les prohiemes crees figurent los problemes considCrables et complexes do lutilisation 
des terres. Le rOle quo sera appelee a jouer Ia climatologie (tans Ia solution do ces 
problemes n'en sera pas moms considerable el complexe. Par exemple. environ Ia 
muitiC des terres arables do premiere qualitC au Canada so trouve en Ontario, oU les 
pressions do lurhanisation sont enormes. Dans cette province, Ic zonage en fonction du 
climat pout aider a Ia preservation des moilleures terres agricoles. Ailleurs. dans tous 
les cas oO Ic clirnat est moms propice, cc mode do zonage pout donner ii l'agriculteur 
une plus grande sécurité. 

Construction 
La construction est Ia pnncipale industrie do Canada. Fortement expnsee et sensible 

aux intemperies. dIe appelle au premier chef Ic soutien inCteorologique. L'utilisation 
de La meteorologic dans Ic montage des structures a porte entre autres sur los problCmes 
do charge (10 neige, d'intensitC du vent, daccumulation do glace. de drainage, do 
pénétration dc Ia pluie et d'usure des matériaux. Par ailleurs. Ia prediction du temps. 
quo cc soit pour Ic sechage du héton, pour los travaux d'excavation ou pour I'utilisation 
des grues. est do toute premiCre importance dans cotte industrie. 

Transports 
Laviation a connu uno croissance exponentielle. Certains aêroports n'étaient pas 

sitOt construits qu'ils Ctaient dCjé trap petits. et  Ic bruit des avions modernes est do plus 
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en plus un objet de preoccupation. Pour tenter de résoudre ces problémes grandissants, 
on a aménagé ins nouveaux aéroports loin des grandes vilies, et ii a donc fallu 
determiner les endroits les plus propices au decollage et a l'atterrissage du point de vue 
mèteoroiogique, sans causer de conflit avec les orientations Ctablies du trafic aérien. 

La relation topographie-climat est fondamentale dans le choix des emplacements 
dans l'Arctique, et constitue donc on facteur important dans (a mise en vaieur des 
ressources do Nord. Pipelines, navires et convois de remorques sont des éiéments 
familiers du systéme de transport de l'Arctique. Leur infrastructure de soutien 
nécessite des stations de compression. des ports et des villes. Dans le passé, des 
installations sur Ia cOte ou ii l'intCrieur des terms oft été emportCes ou gmavement 
endomrnagees par les vents de l'Arctique: labri est primordial. Par contra dans les 
zones non ventilées se pose le problCme de Ia pollution (le lair et du brouiilard glacé 
bisque le froid persistant saccompagne dune inversion des masses dair. Létude du 
vent et du drainage de lair est donc essentielle dans Ia repartition des installations et 
des secteurs résidentiels. 

Tourisme et loisirs 
Pour Ia piupart des Canadiens les loisirs sont une activité de plein air. plus ou moms 

agrêable suivant in temps quil fait. Les loisirs sont fortement axes sur les ressources 
natureiles renouvelables, et létat des ressources depend du climat. Dans certains cas, le 
climat mCme est la ressource. 

Le tourisme occupe une place de choix dans les Aconomies nationale, provinciale et 
locale, et les gouvernements oft donc intérCt a aménager des parcs. des lieux 
dhebergernent et dautres formes dinstallations. Le climat intervient forcément dans 
ces cas car même les impressionnantes chutes Niagara soft plutOt ternes sous le 
brouillard. Des méthodes visant a obtenir une valeur récréative optimale ont etC 
ClaborCes en se fondant sur Ic climat et on a fail des etudes climatiques des parcs 
nationaux pour decider de l'emplacement des installations et des routes. ainsi que des 
programmes dexploitation. 

Evaluation des effets sur l'environnement 
11 est essenliel devaliwr les effets. dClihérCs et involontaires. de lactivitC di' l'homme 

sur l'envirormenwnt afin d'Climiner les aspects indOsirahies. Les planificateurs doivent 
pour cela considCrer ins effets secondaires de leurs propositions sur des periodes courte 
moyenne et longue, et envisager Cgalement des formules de remplacement, dont lune 
consiste a renoncer a on projet. On arrive finalement a une decision, suit darrCter in 
programme. suit dapprouver Ia formule de rechange in plus acceptable dans sa forme 
initiale ou dans one forme modifiée. Un programme (in surveillance est Cgalement 
Ctahli pour assurer le respect des conditions souhaitCns. 

La quaiitC de lair et (aptitude de l'atmosphCre a transporter les polluants là oi us 
peuvent endommager lenvironnement ou ins imineubles. ou nuire it Ia sante de 
Ihomme. soot des questions de premiCre importance pour une sociCtC industrialisée. 
Toutefois, les aspects climatologiques (be l'Cvaluation ne se limitent pas uniquement a 
Ia qualitC de lair. lls peuvent commencer avec lCvaluation des plans de (ingénieur; par 
exemple, une tour rCsistera-t-elle a Ia giace et au vent? Les modifications apportées a 
l'utiiisation des terms. comme l'Clargissement de In superficie agricole, linstallation de 
pipelines et la creation de nouveaux lacs, peuvent aussi modifier In climat. Dc façon 
gCnérale ces changements nont pas tellement d'envergure, mais il demeure toujours Ia 
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crainte que Feffet cumulatif dun grand nombre de projets ans importance devienne 
grave. De petites variations dans la temperature, les précipitations ou le brouillard 
naffecteront peut-étre pas de facon sensible le climat d'une region. mais ii est possible 
queues engendrent des situations extremes qui seraient intolérables pour certaines 
especes: ou ii se peut quelles soient entrainées dans un mécanisme de rétroaction 
subtil dont les consequences seraient considérables, 11 est extrémement important de 
bien comprendre les relations interdisciplinaires qui existent dans ce domaine. 

Un point essentiel est de savoir faire Ia distinction entre ce qui devrait Ctre fail et Ce 
qui peut étre fait. Les possibilites d'application de La meteorologic aux decisions 
économiques sont pratiquement infinies. Certaines soft trés rentables, d'autres Ic sont 
moms, alors que dans d'autres cas les résultats n'apparaissenl pas clairement parce 
qu'ils soni indirects. On accordera habituellement la preference aux activités 
hautement rentables, mais pas toujours: une application pourra faire panic d'un plan 
global dont elle constituerait une composante essentielle. Les questions sociales qui 
méritent de l'attention ne peuvent pas étre évaluées en termes économiques. mais elles 
soft en general suffisamment eloquentes par elles-memes, comme la famine dans de 
nombreuses regions du globe et Ia raréfaction des reserves alimentaires. 

GORDON Mc:KAY 
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Le peuple et son heritage 



Histoire 

Dims la prem iei'e mull ie (111 XXI siecle, le Canada passe (IU slatut tie cuh,nie a cehii lie 
pays totalement independant au se.in du Commonwealth. Par ailleurs, La dépendance 
vis-á-vis des Etats-Unis s'accentue. et ii devient de plus en plus difficile de demettrer 
autonome pres dun voisin si puissant. Tout au long de ihistoire du Canada. les deux 
themes inseparabies de Faccommodement et de Ia cooperation entre les diffèrentes 
races qui composent Ia population canadienne et Ic SoUci de se définir face a 
l'extérieur dune facon qui soit satisfaisante pour les Canadiens influencent tous les 
aspects de Ia vie nationale. 

C'est au XVIIe  siède que Ic territoire quon appelle auourdhui Ic Canada devient un 
lieu de peuplement. Las Francais sont les premiers arrives, et us penetrent it l'intérieur 
des ten-es par Ia voie du Saint-Laurent et de ses affluents. Des 1670. les Anglais soft 
èlablis sur Ia baie d'Hudson, et c'est le debut de Ia lutte pour Ia poSSeSsiOn de 1arrière-
pays. Les Francais poussent vets Ic nord et vets louest. les Anglais vers le suci it partir 
de La baie d'llitdson et vets Fouest C partir de leurs Ctablissements Ic lung de IHudson 
et dans La region qui constitue aujourdhui Ia Nouvelle-Angleterre. Aides de leurs allies 
indiens et encourages par l'hostilitC entre La Grande-Bretagne et La France en Europe. 
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les adversaires se disputent le contmle des ressources du continent, et ceSt Ia Grinde-
Bretagne qui sera finalement victorieuse. Avint ceite VR;toire, (;epen(lant. Ia France 
s'est soli(Iement enracince Ic long chi Saint-Laurent et en Acadie. 

Durant ses 50 premieres annees de lotte.. Ia culonie francaise est minuscule. I.e 
peuplement seffectue lentement. les missionnaires rw rèussissent a faire quo quelqiies 
conversions. ci Ic commerce est peu developpe. En 1663. on compte moms (Ic 2500 
hahitants. dont Ic principal exploit est (ldvutr survécu. 

Néanmnins, cest de cette volonte de survivance que naissent les mythes qui 
faconnent Ia conscience du Canada français. encore impregnée aujourd'hui dun 
attachement au passé ci dun sentiment de singularité. II y a les hems tels quc Dollard 
des Orineaux et sa poignCe de compatriotes morts en defendant Ia culunie contre les 
Indiens en 1660, ci les martyrs comme les Jésuites. qui succombent aux tortures en 
essayant dinstaurer Ic christianisme chez les autochtones. Le passé est une veritable 
epopee. 

En 1740, la rivalitC mondiale entre Francais et Anglais dCclenche Ia guerre qui 
entrainera lu chute de Li Nouvelle-France. La colonie a progressé depuis Ic milieu du 
XVlle siècle, car Ic gouvernement i'oyal a fail venir de nouveaux colons, des 
fonctionnaires de métier et des regiments pour defendre les villages ci les avant-postes. 
Malgré tout cela. Ia Nouvelle-France ne saurait resister face a Ia puissance navale ci it Ia 
supérioriiC numérique des forces de La Crande-Bretagne. En 1759, Ia yule dc QuCbec, ou 
se trouve Ia plus grande concentration (IC population. capitule devant l'armCe du 
génCral Wolfe. et en 1763 Ic TraitC de Paris cede it Ia Grande-Bretagne les principales 
possessions francaises en AmCrique du Nord: Ia domination hritannique est désormais 
etahlie. sur Ic continent nord-amCricain. 

II faudra cependant moms de 20 ans pour que les 13 colonies ati sod de Ia Nouvelle-
France gagnent La guerre dlndependance et creeni les Etats-linis dAmerique. Depuis 
qu'ils Se soul empares de Ia Nouvelle-France. les Britanniques craignent que les 
francophones ne suivent lexemple des AmCricains. us abandonnent donc bole 
tentative classimilation ci. par l'Acte de Québec de 1774, ils reconnaissent les 
puincipales institutions des habitants: le dmoit civil. Ic régime seigneurial et Ia religion 
catholique romaine. Fort de ces droits. Ic Canada résiste aux attraits de linde.pendance 
ci a l'invasion des 13 colonies. et  (lemeurc une possession britannique. 

l.a Revolution américaine améne égalcment en Amerique du Nord britannique des 
milliers de Loyalistes qui fuient les institutions republicaines des rebelles. Etahlis en 
Nouivelle-Ecosse, sum les terres qui deviendront hientot Ic Nouveau-Brunswick. clans les 
Cantons de lEst ci dans les regions inhahitécs au noni du lac Ontario. ces Loyalistes 
constituent Ic premier groupe important de colons anglophones a s'installer au pays. 

Leur arrivCe nécessite de nouvelles mesures politiques. La Nouvelle-Ecosse a une 
assemblAe representative depuis 1758, et les deux Canada vont maintenant jouir de cc 
privilege. En 1791. l'Acte constitutionnel divise I'ancienne province de Québec en deux 
colonies. Ic haul-Canada ci Ic Bas-Canada. chacune ayant sa propre assemhlCe. Les 
colonies commencent a se développem. sinon it s'ëpanouir, et bie.ntöt s'amorce Ia lotte 
pour l'ohtention d'un gouvernement autonome ou, comme on l'appelait a l'époque, 
gouvernement responsable. Ce projet se uoncmétise en 1849, mais seulement aprés 
léchec fracassant des rebellions dans les deux Canada en 1837 et Ia reunion des deux 
colonies en 1841: cette dernière mesure, proposCe par Lord Durham dans son fameux 
rapport, vise a favoriser l'assimilation des Canadiens français. 

Cette tentative échoue, tout comme lunion politique des deux Canada. Au milieu du 
XIXe siècle, les colonies sont aux prises avec des coüts de plus en plus élevés et des 



'!!ii -1  W 

revenus qui augmentent lentement. suffisant a peine ii La construction des chemins tie 
fer ci des canaux nécessaires a linfrastructure dune societe moderne. Les marches 
s'effritent, surtout ii la suite de labolition des tarifs préférentiels par Ia Grande-
Bretagne. qui s'engage sur la voie du libre-echange. La scene politique est marquee par 
Un iipre conflit entre Ics groupes et une serteuse impasse, le tout aggravC par Ia 
preponderance numérique tou jour's croissante des anglophones sur les francophones. 
Enfin. dans les annécs 1860. les Elats-Ijois, de plus en plus hostiles, constituent tine 
menace: en Amerique du Nord britannique. on craint beaucoup que les ArnCricains. a 
peine sortis de Ia guerre civile, ne songent a reunir Ic Nord ci Ic Sud dans une guerre 
victorieuse contre les colonies dispersCes de I'AmCrique du Nord britannique. Ces 
Cvénernents. ainsi que lencouragement do gouvernement britannique désireux de 
réduire ses engagements en Amérique du Nord. aboutissent en 1865 a Ia decision du 
Canada de s'acheminer vers one fCdCration de toutes les colonies britanniques—les 
deux Canada. le Nouveau-Brunswick. La Nouvelle-Ecosse, I'lle-du-Prince-Edouard ci 
Terre-Neuve. 

Cci objectif n'est que partiellement realise Ic 1 juillet 1867 lorsque les deux Canada. 
La Nouvelle-Ecosse et Ic Nouveau-Brunswick se joignent en une ConfCdCration OUX 

termes de l'Acte de 1'AmCrique du Nord britannique. Cet acte, qui représente Ia 
constitution do nouveau Dominion du Canada, est l'muvrc dun groupe dynamique 
d'hommes politiques, dont John A. Macdonald, premier chef du nouvel Etat. Georges-
Etienne Cartier, George Brown, Leonard Tilley et Charles Tupper. La constitution 
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prévoit un régime fédéral centralisé dont le gouvernoment national. siégeant a Ottawa, 
représente Ia force dorninanle. et  laisse aux provinces los questions d'intérét local. Le 
francais ci l'anglais sont reconnus comme langues officiellos au Parlement fédéral. 
devant li's trihunaux et dans Ia province de Québec. Le nouveau pays esi tine 
monarchic constitutionnelle ou le Parlement Se compose du gouverneur général, 
représentant do monarque. dune Chambre des communes et d'un Sénat nommé. 

Le Dominion esi toutefois incomplet: I'lle-du -Prince-Edouard ot Terre-Neuve ont 
refuse de se joindre aux autres provinces, los grandes plaines do louest appartiennent a 
Ia Compagnie do Ia Baie d'l-ludson, et la Colombie-Britannique. de l'autre cñté des 
Rocheuses sur Ia cóte du Pacifique. est isolée (lans un vaste territoire depourvu de toute 
voie do communication transt:ontinentale. Lo premier gesie qui permettra au nouveau 
Dominion détre fidèle it sa devise (A Mciri Lisque ad Mare mi Dun OcCan A 1'Au ire) 
sera l'acquisition des plaines de IOuest: on assiste donc en 1870 A La creation d'une 
nouvelle province, to Manitoba, aprCs Ia dCfaite d'une breve rebellion dirigCe par 
l'habile ci fanatique Louis Riot. l.'annCe suivante, c'est ati tour de Ia Colombie-
Britannique, qui accepte de devenir une province a condition qu'un cheinin de for soit 
construit, ci en 1873 entre l'Ile-du-Prince-Edouard. Los Territoires du nord-ouest sont 
créés en 1874. englobant toutes les terres t;omprises entre le Manitoba ci Ia Colombie-
Britannique: en 1885. its soft le theAtre do Ia se:onde rebellion de Rid. révolte qui 
échoue parce que Ia milice canadienne a pu so rendre assez rapidement sur les lieux 
grAce au cheinin de fer clii Canadien Pacifique. dont In ligne transcontinentale avait Cté 
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acheve.e cette memo année. Vingt ans plus tard, les provinces de l'Alberta et de Ia 
Saskatchewan sont dCcoupées dans les Territoires du nord-ouest. portant ainsi a neuf Ic 
nombre des provinces. Finalement, en 1949. Terre-Neuvo est Ia derniCre province a Se 
joindre a la ConfCdCration. 

Cependant. le Canada est et se doit d'être plus qu'un territoire. 11 faut pour cela qu'il 
se dote de politiques. et  de politiques nationales. Le gouvernement conservateur de Sir 
John A. Macdonald, qui est au pouvoir presque sans interruption durant les 25 annCes 
qui suivent la Confèdèration, s'applique donc a crCer et a appliquer une politique 
nationale. Le cheniin de fer est un des éléments importants de cette politique. lien 
essentiel au rapprochement dune population dispersée. Ii cherche egalement a 
encourager I'immigration, mais les progrés i ce chapitre sont trés lents jusqu'au debut 
du XXe siècle oü Ia prospérité déclenche I'afflux. line troisième mesure, visant cette 
lois Ia protection tarifaire. est jugCe nécessaire pour promouvoir Ia croissance de 
lindustrie manufacturière au Canada. C'est seulement si l'industrie canadienne 
s'implante solidement, si l'on arrive a peupler l'Ouest et si les communications 
deviennent rapides et SèIeS que le Canada aura une chance de resister a Ia forte 
attraction exercée par les Etats-Unis. 

Macdonald jette les assises du développement du Canada, mais ses politiques ne 
porteront fruit que sous Ic premier ministre liberal Sir Witfrid Laurier, premier chef 
national d'origine francophone, au pouvoir de 1896 a 1911. Les années de son regne sont 
des annêes d'or, une periode øü il peut dire avec le plus grand sérieux que le XIXe  siècle 
a èté Ie siècle des Etats-Unis, mais que le XXe siècle appartient au Canada. 

Malgré Ia prospérité et l'expansion, les conflits de classes et de cultures qui existent 
depuis 1867 se poursuivent. s'aggravent méme. L'exècution de Riel en 1885, et les 
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attaques menées contre les écoles francaises et (;atholiques de l'Ouest dans les années 
90, provoquent une tension des relations entre Français et Anglais. De nouvelles 
discordes, entre Les anglophones a tendance impérialiste of leurs compatriotes 
francophones a tendance plutOt nationaliste et isolationniste, sont alimentées par Ia 
guerr'e des brs et par Ia poursuite do déhat sur Ia place du Canada dans l'Empire 
britannique. Lorsque, en 1911, Laurier présente au Parlement un traité de réciprocité 
avec les Etats-Unis, tous ces points sont furieusernent soulevés lors de Ia campagne 
electorate qui suit. Les Libéraux sont complètement défaits et les Conservateurs, sous Ia 
direction de Robert Borden, prennent le pouvoir. 

C'est a Borden quechoit Ia táche de diriger Ic Canada durant Ia Grande Guerre de 
1914-18, période trés pénible pour Ic pays. Plus de 60.000 Canadiens meurent outre-mer, 
et l'unité nationale est grandement secouée par Ia question de Ia conscription de 1917. 
Nombre de Canadiens qul no sont pas d'ascendance britannique s'opposent au service 
militaire obligatoire, et c'est stir cc débat que portent les elections de 1917. remportèes 
par Borden. Le gouvernement Borden, a ce moment-là une coalition de Conservateurs 
et do LibCraux anglophones. impose la conscription. 

Le service militaire pese aussi lourdement sur les agriculteurs de rOntario et de 
l'Ouest. La guerre a engendre one hausse des prix et une pAriode de prospérité aprés des 
années d'austérité, mais maintenant le gouvernement vient chercher Ic fils du paysan. 
Cette dolCance, ajoutée aux plaintes depuis longtemps réitérées au sujet des tarifs qui 
favorisent les fabricants, donne lieu a Ia creation du Parti progressiste et ii sa montée 
remarquable aux elections de 1921. 

Les mouvements de travailleurs progressent egalement durant Ia guerre, mais cette 
avance est presque entiérement perdue lorsque. en 1919, one gréve gCnérale a 
Winnipeg est brisCe par l'intervention massive du gouvernement fédCral. Le 
mouvement syndical s'en trouvera affaihli pendant des années, et ii faudra attendre Ia 
Depression et Ia Seconde Guerre mondiale pour qu'il reprenne de Ia vigueur. 

Le pays dans son ensemble découvre do nouveaux avantages thins Ia modification du 
statut de Dominion a lissue de Ia Grande Guerre. EntrC dans Ia guerre a titre de colonie 
de la Gra nde- Bretagne. il  en ressort presque egal a cette derniere, situation qui sera 
consacrée par Ic Statut de Westminster en 1931. 

Pendant Ia majeure partie do lentre-deux-guerres. cependant. Ic Canada ne se mete 
pas heaucoup aux affaires mondiales. Le successeur de Laurier. W.L. Mackenzie King, 
est un homme prudent qui s'applique a rCduire les taxes et les tarifs. Le Canada 
progresse lentement. et  Ia Grande Depression des années 30 lui asséne un dur coup. 

Les Conservateurs sous Ia direction de R.B. Bennett, qui accédent au pouvoir tm's des 
elections generates de 1930. sont constamment aux prises avec un chomage Clevé et one 
diminution do commerce et do produit national brut. Le Canada traverse one pCriode 
difficile. et  la population cherche des solutions dans de nouveaux partis politiques. Le 
Credit social obtient le pouvoir en Alberta, to CCF tente de rapprocher les groupes de 
travailleurs et dagriculteurs de l'Ontario et do l'Ouest. et l'IJnion nationale mCne les 
nationalistes conservateurs a Ia victoire au Québec. La Grande Depression permet 
également de constater que Ic gouvernement fCdéral ne dispose pas des pouvoirs 
constitutionnels nécessaires face a one urgence nationale en temps de paix; le 
gouvernement King. réélu en 1935, institue alors one vaste enquéte a cc sujet. La 
Commission royale d'enquete sur les relations entre Ic Dominion et les provinces 
présente son rapport en 1940, dans lequel dIe recornmande des changoments radicaux, 
mais ii ce moment-ta le Canada est en guerre et Ottawa a déjà Ic pouvoir d'agir 
expeditivement en temps de guerre. 
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Les années de 1939 a 1945 soft des années extraordinaires. Le passage a un état de 
guerre totale dirigé par le gouvernement King transforme le Canada en une grande 
puissance militaire, industrielle et financiere. Un million d'homrnes sont dans les forces 
armées, des mifliards de dollars soft consacrés a l'aide mutuelle aux allies du Canada, 
ci cest le plein emploi dans les florissantes usines de munitions. La conscription en 
1942 et en 1944 suscite des troubles, mais laisse moms de cicatrices qu'en 1917. Le 
gouvernement se montre habile dans l'organisation de Ia transition entre Ia guerre ella 
paix, ci l'essor économique se poursuit sans relãche jusque thins les annCes 50. 

Mackenzie King se retire en 1948, et son successeur est Louis Saint-Laurent. un 
avocat de Quebec. Le gouvernement Saint-Laurent crée un rapprochement entre Ic 
Canada ci les Etats-Unis sur le plan des relations êconomiques ci militaires: Ic Canada 
devient membre de lOrganisation du TraitC de l'Atlantique Nord ci constitue avec les 
Etats-Unis Ic Commandement de Ia defense aCrienne de l'ArnCrique du Nord. 

Cependant, l'essor economique soutenu du Canada est alimentC par des investisse 
ments americains au pays ou des fonds empruntés a New York ci ces tendances. parmi 
d'autres, suscitent suffisamment d'inquiCtude pour quen 1957 les Conservateurs, sous 
Ia direction de John Diefenhaker, soient portés au pouvoir. Le gouvernement 
Diefenhaker dirige le Canada de 1957 a 1963, pCriode orageuse tant sur le plan intCrieur 
que sur Ic plan international. A la fin des années 50, la croissance êconomique i-alentit, 
le chOmage augmente ci les relations avec les Etats-Unis se détériorent, en raison 
notamment de Ia repugnance de Diefenhaker a doter les forces canadiennes darmes 
nuclèaires américamnes. Par ailleurs, le Québec se rebiffe de plus en plus contre la 
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Confédération, et ii réclame une plus grande autonomie provinciale et une 
reconnaissance accrue de Ia langue francaise dans tout Ic pays. 

Le gouvernement liberal de Lester Pearson, Alu en 1963 avec une minoritC de sieges a 
Ia Chambre des communes, institue Ia Commission royale d'enquète sur Ic hilinguisme 
et Ic hiculturalisme pour examiner en profondeur Ia question des relations entre 
francophones ci anglophones. Au cours des cinq années qui suivent, marquees par des 
scandales politiques et des réformes sociales, le gouvernement consacre de plus en plus 
de temps a Ia question du Québec. 

Le point de vue fortement fédéraliste de Pierre Elliott Trudeau est peut-étre Ia 
principale raison qui explique qu'il ait etC choisi pour succéder a Pearson en 1968; il 
mène son parti C Ia victoire aux elections génCrales de Ia mCme annêe. Deux ans plus 
tard. le gouvernement impose Ia Loi sur les mosures de guerre et envoie quelque 10.000 
soldats a Québec a Ia suite de l'enlCvement du délégué commercial britannique et de 
I'enlévement ci du meurtre dun ministre du Cabinet quChecois par Ic Front de 
Liberation du Quebec. Cette rCponse Cnergique de La part du gouvernement semble 
faire taire Ic mouvement sCparatiste all Quebec. et au cours des six prochaines années 
on s'intéresse C d'autres questions. 

Durant son premier mandat. Ic gouvernernent Trudeau apporte certains change-
ments C La pohtique étrangCre du pays: ii rCduit l'engagernent militaire C l'égard de 
l'OTAN ci insiste sur Ic hesoin de protéger ci de faire valoir Ia souveraineté canadienne. 
Les questions économiques, en particulier Ic taux élevC de chOmage et l'inflation 
croissante, sont a l'ordre do jour. et  c'est sans (loute ce qui explique Ic recul du parti aux 
elections de 1972. C La suite desquelles ii se retrouve ati pouvoir en position minoritaire. 
Au cours des deux années qui suivent. Ic gouvernement tente de s'occuper de 
I'Cconomie. des problémes croissants que pose l'approvisionnement Cnergétique, et de 
I'influence amCricaine sur l'économie et sur Ia culture canadienne. En 1974. ii est rCClu 
avec une honne majorité. 

Au cours des deux années suivantes, deux partis de lopposition se choisissent un 
nouveau chef. Le Nouveau Parti democratique, qui a remplacé Ic CCF, choisit Ed 
Broadbent, professeur d'universitC en Ontario ci député d'Oshawa (Ont.). Au debut de 
1976, les Conservateurs choisissent Joe Clark. jeune depute de I'Alberta. Les deux 
hommes politiques ne cessent de s'attaquer aux questions économiques, attirant 
particuliCrement l'attention sur Ic contróle des prix ci des salaires institué par les 
Libéraux en 1975 ci sur les problemes constants de l'inflation et du taux Clevé de 
chOmage. La levee des contrOles commence en 1978, mais les taux d'intérét. linflation 
et le coiji de Ia vie continuent C progresser, et environ un million de personnes sont 
sans travail. 

Néanmoins. l'économie est souvent releguCe au second plan par Ic problCme du 
QuCbec. Sous Ia direction do dynarnique ci populaire René Levesque, Ic Parti 
QuCbecois a remporté une forte majoritC a l'AssemhlCe nationale lors des elections 
provinciales du 15 novembre 1976. Comme il a promis de faire du Québec un Etat 
indépendant. Ic PQ propose Ia tenue dun rCfCrendum, mais après 18 mois all pouvoir ni 
La formulation de la question ni Ia date nont encore Cté déterminCes par Ic 
gouvernement pequiste. Le gouvernement liberal d'Ottawa s'est engage a appuyer La 
survivance dun Canada hilingiie et fédCral. Au cours des quelques prochaines années, 
(IC grands efforts seront déployes en vue de rCsoudre Ic conflit; Ic résultat final demeure 
incertain. 

J.L. GRANATSIEIN 



Population 
Au 1'1  juin 1977. Ia population totale du Canada êtait eslimée a 23.291.000 habitants 

(tableau i), soil une augmentation do 16.41% par rapport an chiffre établi lois du 
recensement do 1966 (20.014.880). I- n fail. los faux d'accroissement do Ia population 
canadienne ont diminuO depuis une dizaine d'années environ, I'augmentation annuelle 
moyenne étant passee do 1.6% pour Ia priO(le do 1966-71 A 1.3% pour Ia périude 1971-77. 

A cause des diffCrents faux d'accroissement dans chacune des provinces, plus de 80% 
do Ia population totale du Canada eat actuellement concentrée an Québec. en Ontario, 
en Alberta et en Colombie-Britannique. Le tableau I montre que l'Alberta. Ia Colombie-
Brilannique et l'Ontario sont les seules provinces üü l'accroissement annuel moyen. qui 
so chiffIO respectivement A 2.81X). 2.4% et 1.4%, a dépassC la moyenne nalionale do 1.3% 
au cours de La plus recente période observée, soil 1961-76. Le Yukon et les Territoires 
do Nord-Ouest. dont la population est relativement faible par rapport a cello des 
provinces, affichent également (los faux élevés pour cello période. soif 2.8% et 3.8% 
respect ivemen I. 

L'Avolution do Ia population résulte de Ia combinaison do quatre facteurs: natalité, 
morlalité, immigration et emigration. Un taux de natalité annuel moyen élevO (28.0 
pour 1,000 en 1951-56) et tin faux d'accroissernent naturel annuel moyen (19.6 pour 
1,000) sont caractCristiques de Ia croissance rapide do debut de l'aprCs-guerre. qui a 
atteint son point culminant au milieu des années 50 (tableau 2). La diminution des taux 
d'accroissement clans les années qul ont suivi rCsulto surtout de la baisse de Ia natalité, 
depuis be debut des anniées 60 jusqu 'en 1976. Bien qu'elle ait diminuC legerement. Ia 
mortalitC est restAe relativement stable si on Ia compare aux autres facteurs. La 
migration internationale nette (immigration totale moms emigration totale) do debut of 
du milieu des annCes 50 (7.9 pour 1.000 en 1951-56 et 5.6 pour 1,000 en 1956-61) a 
egalement influence considérablemenf l'accroissemenf de Ia population au Canada. 

En 1971. Ia densifè do Ia population du Canada sCtabbissait en moyenne A 2.3 
personnes par kilometre carrC; d'aprCs les estimations. Ic chiffre est passé a 2.5 en 1975, 
cc qui demeure I'une des densités les plus faibles ati monde. Toutefois, cc chiffre 
reprCsente lensemble du territoire, et ii est hon de se rappeler qu'il existe des variations 
d'un endroit A I'autre. Par exemple. certaines grandes regions urhaines peuvent avoir 
jusqu'A 7,800 personnes par kilometre carrC. L'IIo-du-Prince-Edouard, Ia Nouvelle-
Ecosse et Ic Nouveau-Brunswick sont los frois plus petifes provinces do point do vue de 
Ia superficie, mais dies ont des densifés de population nettement supérieures a cellos 
d'autres regions du pays. 

La population du Canada. autrefois essentiellemerit rurale, est devenue avec les 
annCes one population essentielbement urhaine. Lors du recensement do 1901. 2.005.080 
personnes (seulement 37.5% de Ia population totale) vivaient en region urbaine. En 
1976. be chiffre était passé a 17,366.970 (75.5% de Ia population totale). Sur les 5,625,635 
personnes qui constifuaient Ia population rurale du Canada en 1976, 1,034,560 (18.4%) 
vivaient clans des fermes, fandis que 4,591.070 (81.4%) vivaient hors des fermes. 

En 1976, plus de Ia moitié de Ia population totabe du Canada demeurait dans 23 
regions métropolitaines de recensement (RMR). conime I'indique le tableau 3. Suivant 
Ia definition du recensement. ces grandes agglomerations urbaines contiennent 
chacune Ic bassin de main-d'wuvre dune zone hAtie en confinu dont la population est 
égale ou supérieure A 100.000 personnes. 

D'aprés les chiffres de population pour 1976. Montreal ef Toronto étaienl les deux 
plus grandes regions metropolitaines du Canada. avec une population supérieure A 2.8 
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3. Population des regions métropolitaines de recensement (RMR), 1971 et 1976 

Population ejmill iers 1971 1  1978 
Variation 
en poll 'cc 

Canada ........... 	..................... 21,566 22,993 66 
Ensemble des RMR .................... 12,604 13.492 7 
Pourcentage de Is population totale 58.4 58.7 0:1 
Piiurtentage de Ia population urhaine .... 76.0k  

mriinto 	.............................. 2.602 2,803 7 -  
Montréal 	.................. ........ 2.729 2,802 2 

Vancouver ..................... 	 . 	..... 1.082 1,166 7.6 
Ottawa 	- 	hull ............... ... 	 ..... 620 693 11.6 

COle Ontario ................... .. 474 521 

COté Québec ......................... 146 172 18.0 
Winnipeg ............................... 550 576 5.1 
F',illililfllOfl 	.............................. 496 554 11 
Qiii4wc ................................. 501 542 8 I 
Hamilton 	............................... 503 529 5 1 

Calgary ................................ 403 470 16.0 
St. Catharines - Niagara ................ . 	286 :toz 56 
Kitchiner ....................... 	........ 239 272 14 
l.nncton ......................... 	....... .253 270 6 
Halifax ................................. 251 268 Ii'. 
Windsor ................................ 249 248 —Cr 

Victoria 	......................... . 196 218 ii 
Sudhury 	.......................... . 158 157 —04 
Regina 	.............................. 141 151 71 
St-fran 	(T-N.) 	........................ 132 143 81 
Oshiiwa 3  ............................. 520 135 12.1 
Saskatoon ....................... 	..... 	. 126 134 OIl 
Chii:outimi 	- Jonquiere ....... 	....... .126 129 Ii, 
Thunder 	Bay. 	.......................... 115 119 4 
St - lean 	(N-B.) ........................... 107 113 5 

Donniies 	etablies 	d'aprés 	In 	superhii:ie 	en 	5976. Diinnees 	Ion:' 
WE 	N'Rtait pas une region inetropolitaine de N.'etsement en 
disponibles 

milliutm tl'babitants chacune: 'vancouver atteigntit 1.2 nitlliots. 'l'oLItl' :1" °.04 MO I'" 
années. Calgary ci Edmonton ont enregistrC Ia croissance relative Ia i! Oh 11111 11 1 liii Ii' 
population totale de Calgary s(tant accrue (le 16.5% entre 1971 et 1976. ci ii.! 
d Edmonton de 11.7%. A loppose. La population de Sudhury a en fait fléchi ati cour 
cette période. tandis que les populations dHalifax, Montréal et Chicoutimi - Jonquil"' 
enregistraient des augrnentations relativement faibles. 

La composition par age de La population est dun intérét capital pour tous les pith 
de gouvernement. qui doivent mettre au point des programmes économiques 
sociaux. Les responsables de lenseignement, par exemple, ant note une chute 
effectifs aux niveaux primaire et secondaire par suite de Ia diminution des proporti:. 
de Ia population dans les groupes d'ãges jeunes. Le tableau 4 n3ontre que La proporil:. 
de Ia population canadienne de moms de 15 ans a diminué de 3.2% entre 1966 et 1971 
de 8.9% entre 1971 et 1977. Cette situation sexplique surtout par la baisse de Ia nain 
I. ,flh1l'l'0 	hh'(' 	:hM!1h 	

'tOlfl'It' 'fl 	tPfllflipflt' I;i 	li?lliflhtti(fl fjp 	17 	III 	fllOT!i I 
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Le egonflemente do ]a population resultant de Ia natalité Clevée des années 50 sétant 
déplacC vers le debut do I'age. a(lulte. La population en age do tr'availler (ISa 64 ans) s'est 
accrue rapidernent. La proportion de Ia population totale que reprCsente le groupe dos 
15 a 64 ans a augmentA de 13.1 1 !lo entre 1966 et 1971 et do 14.6% entre 1971 et 1977. 
L'immigration est on facteur important, en particulier au niveau des groupes d'áges 
jeunes. Par exemple, entre janvier 1969 et mai 1971. 47.8% de La population d'origine 
étrangCre avail enti'e 20 et 34 ans, et 57.8% entro 20 et 44 ans. 

4. Population par groupes d'ãge, 1966, 1971, 1976 et 19771  

Croupe 
d'ige 

t-'oiititatiun en milliers 

1966 	1971 1976 1977 

Repartition en pourcenta9e 

1966 	1971 	1976 1977 

Total 20.015 21,568 22,993 23.291 100.0 100.0 100.0 100.0 
Moms de 

15 ans 6.592 6.381 4,337 5.811 32.9 29.6 25.6 24.9 
0-4 2,197 1.816 1,732 1,745 11.0 8.4 7.5 7.5 
5.9 2.301 2,254 1,888 1.856 11.5 10.5 8.2 6.0 

10-14 2,093 2,311 2,276 2.209 10.5 10.7 9.9 9.5 
11,884 13,443 17,096 15,410 59.4 62.3 74.4 66.2 

15.19 1.838 2,114 2.345 2.369 9.2 9.8 10.2 10.2 
20-24 1.461 1,889 2,134 2.198 7.3 8.8 9.3 9.4 
25-34 2,483 2,889 3.620 3.749 12.4 13.4 15.7 16.1 
35.44 2.543 2.526 2.597 2.639 12.7 11.7 11.3 11.3 
4554 2.078 2.291 2.473 2.476 10.4 10.6 10.8 10.6 
55-64 1.480 1732 1.925 1.979 7.4 8.0 8.4 8.5 

65 ans 
Ct plus 1,540 1.744 2,002 2.069 7.7 8.1 87 8.9 

Chiffres fondes sur li's donneis do ri':enss'nment pour 1966, 1971 et 1976. Ct sur (Ii's &'stimatmons pour 1977 

La variation de la proportion de Ia population ágée do 65 ans et plus présente un 
intCrét particulier pour ceux qui planifient l'équipement social pour le soin des 
vieillards et qui déterminent les hesoins futurs des retraitCs. Ce segment de Ia 
population s'est accru rapidement ces derniCres années, sUit de 13.3% entre 1966 et 1971 
et de 18.6% entre 1971 et 1977: Ia population totale, pour sa part, sest accrue de 7.81yb et 
de 8.0% au cours des mCmes periodes. La haisse de Ia natalité et l'amClioration de 
l'espérance (IC vie sont les deux principaux fact eurs qui expliquent cette augmentation 
de Ia proportion des 65 ans et plus. 

Sur les 17,096.420 personnes de 15 ans et plus qui vivaient au Canada en 1976, 
4,776.420 (27.9%) étaient célibataires (n'avaient jamais Cté rnariées): cc chiffre 
représente une augmentation de 487,750 (11.3%) entre 1971 et 1976. Les données du 
tableau 5 montrent egalement qu'en 1976. 31.4% de Ia population adulte masculine et 
24.6% de Ia population adulte feminine était célibataire. L'écart provient surtout du fait 
que les hommes tendent a rester cClibataires plus Iongtemps que les femmes. Au 
recensement de 1976, par exemple. 67.3% de la population masculine de 20 6 24 ans était 
célibataire, contre 43.5% pour Ia population feminine du memo groupe d'age. 

En 1976, 10,973,905 personnes (64.2% de la population totale de 15 ans et plus) étaient 
mariées, le nombre des personnes mariées sétant accru de 1.196,300 (12.2%) entre 1971 et 
1976. Cependant, La proportion de La population mariée a fléchi au cours de Ia méme 
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5. Repartition numérique et en pourcentage de Ia population ãgée 
de 15 ans et plus, selon l'état matrimonial, 1971 et 1976 

Population en milkers 

Etat 1971 1976 
mat ri - 
monial Total 	 Homn'ies Femmes Total Hommes Femmes 

Total 15,187 	7.532 7656 17,097 8.430 8688 

(('Iihalaires 4.291 	2.378 1.913 4,776 2,647 2,130 

Manes' 9.778 	4,889 4.889 10,974 5.474 5.500 

Veufs 944 	 191 753 1,044 190 854 

Divorces 175 	 74 101 303 119 184 

Repartition en pouru , niage  
V,iriatii,n en 

1971 1976 pourLentae 1971-76 

'lotal 	l-liimmes Femmes 'Fc,tal Ficinimes Femmes Total 	Ilommes Femmes 

Total 100.0 	100.0 	100.0 100.0 100.0 100.0 12.6 	11.9 13.3 

Celibalacre.s 28.2 	31,6 	25.0 27,9 31.4 24.6 11.3 	11.3 11.3 

Marc& 64.4 	64.9 	63.9 642 64.9 63.5 12.2 	12.0 12.5 

Veufs 6.2 	2.5 	9.8 6.1 2.3 9.9 10.6 	-0.5 13.4 

l)ivorues 1.1 	1.0 	1.3 1.8 1.4 2.1 73.1 	60.8 82.2 

Coniprend les personnes sCparèes qcic n'cint pis obtenu Ic divorce. 
Les c;hifIrcs ayant etc arrondis. le total pest ne pas correspondre a Ia sommc' des elements 

période, passant do 64.4 1% en 1971 a 64.2% en 1976; cette situation peut Ctre attrihuée a 
des facteurs dCmographiques tels que Ia variation de la composition par age et los 
tendances de Ia nuptialité. 

En 1971. ii y avait 175.115 pet'sonnes divorcees au Canada; en 1976. Ic chiffre avail 
grimpe A 302.535, soit une augmentation de 73.1%. Bien qu'au cours des annCes là 
teridance genCrale ait ClC dans Ic sons dune progression (10 Ia divortialite et dune 
diminution de lage des personnes obtenant le divorce. l'augmentation marquee entro 
1971 et 1977 peut Ctre attrihuée en partie a I'adoption d'une nouvelle loi sur Ic divorce. 

L'un des points les plus frappants do Ia statistique do l'état matrimonial est là plus 
forte proportion do veuves quo de veufs. En 1976. ii y avait 189,665 veufs (2.3% do là 
population adulte masculine) comparativement a 853.900 veuves (9,9% de Ia population 
adulte feminine). Ce grand écart sexplique par des taux de mortalité plus élevés chez 
les hommes et une plus grande probahilité de remariage chez los veufs. 

La progression du nombre de Canadiens ayant des titres scolaires est indiquee au 
tableau 6. Daprés Ia repartition des grades, certificats et diplOmes présentée dans ce 
tableau, sur le nombre total do personnes ágées de 15 ans et plus qui avaient cessé de 
frequenter l'école, 9.595.465 (62.3%) avaient fait des etudes primaires ou secondaires en 
1976, et les 5,606,565 restantes (37.7%) avaient fait des etudes de niveau universitaire ou 
postsecondaire non universitaire. 
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Pour ce que est des province's, hi (olonibte'-Britanni(ieie'. IA1hcrte ot l( )ntario 
affichaient les plus fortes proportions de population ayant terminê des etudes 
sanctionnées par un titre quelconque. soil 40.0%. 38.89A et 37.7% respectivement. Cest 
dans ces provinces qu'on trouvait êgalement les plus fortes proportions ayanl obtenu 
des grades universitaires: par exemple. 5.6% (Ic Ia population de l'Alberta. 5.2 0A) de celle 
de l'Ontario et 5.0 1% de celle de Ia Colombie-Britannique Ctait titulaire de haccalauréats, 
la moyenne nationale êtant de 4,6%. 

D'aprés les donnCes du recensement du Canada de 1976. 10,310.395 personnes. soil 
48.5% de Ia population ágêe de r.inq ans et plus. avaient change de logement entre 1971 
et 1976. Environ Ia uioilié de cc groupe avail déménage dans dautres logernents de Ia 
méme municipalité el Ic reste, soil quelque 5 millions de personnes. sétait Ctahli dans 
une autre municipalité. 

Le tableau 7 révèle que cinq provinces ont affiché des gains migratoires nets entre 
1971 et 1976. tandis que les autres ont enregistré des pertes. Les provinces Maritimes, 
qui norma]ement soft perdantes au chapitre des migrations nettes, out affichC des gains 
durant cette période. L'Ontario. qui est ii peu prés toujours gagnante. a enregistré tine 
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perle substantielle. landis que lAiherta et Ia Colombie-Britannique ont connu des gains 
assez importants, comme au couts des périodes antérieures. 

Le tableau indique êgalement qu'environ Ia moitié des Néo-Canadiens se sont établis 
en Ontario a leur arrivée. La Colombie-Britannique se situe au deuxiéme rang pour La 
proportion d'immigrants queue a recue. soit 15.9%. suivie par le Québec et I'Alberta 
avec respectivement 15.0% et 8.6%. 

7. Migration interne et immigration internationale par province, 1971-76 

Migration interue 	 Immigration 

Province on terrtloi re 
M ignition 
eni rante 

Migration 
sortante 

Solde 
migratol re Total 

Ripartituon en 
pouri:entagi 

Canada .............. - - - 719.675 100.0 

Terre-Neuvi. .... ..... 19,965 26,845 -6,880 4,180 0.6 
Ile-du'Prince-Edouiird, 11,560 9,175 2:185 1.695 0.2 
NouveLIe-E(:osSe 46,880 37,570 9,310 13,220 1.9 
Nouveau-Brunswick 55,775 50.380 5.395 12.535 1.8 
Qiiibec ............. 79.680 139.480 -59.800 108.200 15.0 
Ontario ..... 	...... 	 .. 203.895 256,400 -52,505 363.615 50.5 

Manitoba ............ 57.165 83,765 -26,600 28.265 3.9 
Saskali;hewan ........ 52.555 82.700 -30,145 9.885 1.4 
Alberta .............. 175.045 113,185 61,860 61.895 8.6 

Colornbie-Britannique 197.365 101.480 95.885 114.670 15.9 

Yukon ...... ......... 6,310 5.905 405 685 0.1 
Territoires do Nord- 

Ouest 0.925 8.215 710 835 0.1 
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Les autochtones 

Les Indiens 
Au 31 décembre 1976, 288,938 personnes étaient inscrites comme Indiens en vertu 

des dispositions de Ia Loi sur les Indiens du Canada. II existait 573 bandes d'Indiens qui 
disposaient de 2,230 reserves. ALL 31 mars 1977, Ia superficie totale des reserves se 
chiffrait a quelque 403 945 ha (hectares). La moitié environ des Indiens inscrits. et  
priricipalement ceux qul vivent en Ontario et dans les trois provinces des Prairies. ont 
druit a des paiements en vertu de traités signCs entre leurs ancétres et Ia Couronne. 

On ignore Ic nombre de personnes (I ascendance indienne qui n'ont pas Ic droil d'être 
inscrites aux termes de Ia I.oi sur les Indiens. Parmi celles-ci figurent les Indiens qui ont 
renuncC a leur statut et a leur qualité de membre dune bandeau moyen de Ia procedure 
juridique appelée Cmancipat ion, les femmes indiennes qui ont epouse des non-Indiens, 
les Métis et les descendants des personnes qui ont reçu des terres mi des certificats 
d'a rgen t. 

Chez les Indiens do Canada, ii existe 54 langues ou dialectes différents appartenant a 
it) principaux groupes linguistiques: algonquin. iroquois. sioux. athapaskan, kutenai, 
siulish. wakash. tsimshian. haida et Ilingit. 

Enseignement. E.es services d'enseignement a l'intention des Indiens qui demeurent 
dans les reserves ressortissent au gouvernement fédCral qui finance, par l'intermédiaire 
du ministCre des Affaires indiennes et du Nerd, on éventail complet de programmes 
d'enseignement allant de Ia inaternelle jusqu'á luniversitC, en passant par l'enseigne-
ment profe.ssionriel cu technique et I'apprentissage d'un métier. Plus de Ia moitiC de Ia 
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population scolaire indienne fréquente des ecoles adniinistrées pal' les conseils 
prOvinciaux: le reste fréquento des Ocoles situées donS les reserves et dirigées suit par Ic 
Winistére. soil par les handes indiennes. 

Depuis l'agrCment en 1973 du document de Ia Fraternité des Indiens du Canada 
irititulé Los Indictis, niciitres (Jo Ieur (XJUC(JtJOfl, un flolfll)re croissant ik' I)andeS 
indiennes prennent en mains ieurs ecoles et d'autres programmes d'enseignentent. Sur 
Un total de 573 bandes indiennes. 80 administreni inaintenant Icurs prtipres ecoles. Le 
principal objectif du gouvernement esi de faciliter Ic transferl ties programmes 
denseignement aux mains des bandes indiennes et de mettre au point. do concert avec 
dies. des programmes d'études oppropriCs. La presque totaijie des 267 Ccoles federales 
relevant du ministCni offrent maintenant des pn)grammcs dunt Ic contenu culturel a 
etC enrichi. ci nombre d'ecoles provinciales frequentCes par des enfants indiens et inuit 
dispensent des cours do langues ou de culture autochiones dans Ic cadre du programme 
scolaire rCgulier. 

Piusieurs provinces i't universitCs ont ClahorC ci dispense des cours spCciaux de 
formation pedagugiquc pour stimuler Ia profession do l'enseignenwnt chez les 
autochtunes, et on offrr' Agalement des cours paraprofessionnels pour former des aides-
enseignants ci des conseillers sOciaux pour les Ccoles fédCrales, pruvinciales et les 
Ccoles administrCes par les bandes. Des programmes de formation professionnelle. 
d'orientation professionnelle ci de placement oft etC finances par Ic ministCre des 
Affaires indiennes ci du Nord en collaboration avec Ic ministCre de Ia Commission 
canadienne de l'Emploi ci de I'lmmigration/Ministere. Le niinistCre scsi aussi charge 
tIe Ia formation des reprCsentants Clus et noinmCs des bandes indiennes ci des conseils 
des collectivites inuit en vue do l'exercice do leurs fonctions officielles. 

Administration locale. Les Indiens ayant exprimC le dCsir d'assumer one plus 
grande responsabilite dans l'administration de leurs propres affaires, une politique 
dautogestion a commence a prendre forme en 1965. A cette epuque, environ 26 bandes 
d'lndiens dans tout Ic Canada assumaicnt l'administration tie programmes ministériels 
dont les budgets s'élevaient an total a $66,000. Depuis lors. l'intérCt s'est accru, ci au 
cours de l'année financiCre 1975-76 les conseils indiens ci inuit administraient des 
funds publics dune valeur d'environ $120 millions ci des fonds provenant des handes 
s'élevant a plus de $20 millions. Ces funds ont èté cunsacrCs i divers projets locaux 
portant stir Ic logement. l'enseignement. les installations communautaires, les services 
sociaux et les loisirs. I.es handes qui Ic dCsirent ci qui disposeni des moyens nCcessaires 
peuvent administrer suit Ia totalitC, soit une panic des programmes. ou en pariager Ia 
gestion avec Ic minisiêre. 

Développement économique. Le ministCre a effectuC. do concert avec les Indiens. 
un certain nornbre d'Ctudes sur Ia planification Cconomique etle developpement socio-
Cconomique. En ouire, on Clahore actuellement un système d'information en vue do 
permettre au ministere de travailler pltis efficacement avec los Indiens ii Ia misc stir 
pied de nouvelles actjvites ci strategies socio-economiques. 

Les aspects operationnels du dCveloppement économique ont etC revises, tin Curniié 
consultatif do Fonds daide au developpement economique des Indiens a etC crCC a 
Ottawa, ci los ohjectifs du Fonds not etC rCCvalués. Les corporations do dCveloppement 
sectoriel appartenant a des Indiens et contrOlées par des Indiens se repandent de plus en 
plus. Comme cette mCthode est relativement nouvelle, it sera important de proceder a 
des evaluations en profondeur au cours des deux prochainos années. Le maintien des 
lions traditionnels avec leurs ternitoires et l'exCcution de Ia gestion Cconomique par les 
Indiens sont essentiels a I'élaboration de nouvelles politiques. 
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Comme Ic gouvernement reconriaii Ia valeur de Ia culture indienne, it continue a 
trouver des moyens de mieux satisfaire les hesoins des indiens et dadopter des outii 
ile progres economique tallies claprCs leurs exigences particuliei'es. Ainsi. Ic peuple 
indien pourra administrer ses ressources a sa maniere et en te.iflps voulti. 

Les Inuit 
It y a environ 100,000 mull dans Ic monde, disséminCs dans les regions 

circumpolaires septentrionales. Its sont Ctabiis dans le Nord de lAlaska, l'extremitC est 
de 1'URSS. le Groenland ci Ic Nord du Canada. (Dc plus en plus on désigne Les 
Esquimaux par Ic terme Inuit. forme plurielle du mot Inuk qui signifie <homrne>c Ia 
langue esquimaude est l'inuktitut.) 

Au Canada. les Inuit sont environ 23.000. Its vivent en petits groupes dans Ic delta du 
Mackenzie. dans les lies de lArctique et sur Ia cOle des Territoires du Nord-Ouest, sur 
les rives quehecoises de Ia baie d'Hudson et de Ia haie dUngava, ci au Labrador. Pour Ia 
plupart, les collectivités inuit sont Otablies dans des baies. 0 I'emhouchure de cours 
d'eau, sur des bras de mer ou des fiords, témoignage dun mode de vie autrefois 
largement tributaire des ressources marines. 

Dc nos jours. bien que Ia vie de chasseur et les relations particulléres queue 
comporte avec le territoire demeurent essentielles 5 tidentité des Inuit et 0 La facon 



dent Us se définissent, Ia chasse traditionnelle a perdu do son importance économique. 
La civilisation du Sud a envahi Ic Nord, avec son aisance et ses problemes: electricité, 
fournaises ot poOles a l'huile, motoneiges et camions, écoles. hOpitaux. cinema, 
tClCvision, autant do facteurs qui oct transformé Ia vie clans le Nord. Los populations 
changent a mesure quo leur environnement social se modifie. Los problèrnos de la 
societe du Suci sent transposes dons le Nord. et souvent mCme amplifies par Ia rapiditC 
du changernent. 

Depuis des annCes Ia question de lorigine des Inuit suscite maintos hypotheses chez 
los archeologues. Solon tous los indices archeologiques réunis. cc peuple aurait pris 
naissance dans Ic Nord-Est do lAsie prCs de Ia mer do Bering. prohablement entre 
15.000 et 10.000 ans avant ].-C., et une succession do cultures arutiques anciennes qui 
sétend do lEst de Ia Sibérie all Groenland en passant par lAlaska et Ic Nerd du Canada 
a été identifiCe et décrite par les spécialistes de Ia prChistoire esquirnaude. Bien quon 
ne sentende pas toujours sur La datation do ces cultures e.t sur leurs interrelations, on 
saccorde sur l'identification dun certain nombre de phases culturelles arctiques 
distinctes. Les plus connues sent los cultures Dorset of do ThulC. 

Les Dorsetiens ont vecu dans Ic centre do lArctique canadien depuis environ 700 ans 
avant J.-C. jusqu'á environ 1300 ons après I-C. Leur economic était fondée 
principalement sur Ic morse et Jo phoquo quils chassatent au moyen de techniques trés 
spCcialisCes. La culture de ThulC, qui a succCdé ii Ia culture Dorset of la peut-Ctre memo 
assimilCe, a eu urn durCe relativeniont courte. do 1200 ans environ aprCs J.-C. jusqu'á 
lepoque des premiers contacts avec los Européens. 

La vie était difficile. Ic climat rigoureux. et  Ia chasse Ic seul rnoyeo do suhsistance, 
Lorsque Ic gibior disparaissait. cétait La famine. et  los gens inouraiont do fioid lorsquo 
les reserves dhuilo aoimale qui alimontaient Ia lampe (énCralement Ia seule source de 
chaleur) Ctaient CpuisCes. La chasse était essontielle: Ia mer fournissait baleinos, morses 
et phoques. et  La terre caribous et hwufs musquCs. Les techniques do chasse so 
transrnettaient de pCre en fils. 

D'après les résultats des recherches archéologiques et les récits des pionniers. les 
Inuit du Canada vivaient jadis beaucoup plus au sud quo maintenant, notamment sur le 
littoral atlantique. lis avaient toujours étê une population essentiellement cOhere. et  le 
Poisson et les mammiferes aquatiques Jour fournissaient nourriture, combustible et 
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par une modification des conditions du sol qui se traduit par one augmentation de la 
fonte dété et, par consequent. un Cpaissement de Ia couche active. L'isolatiori de Ia 
surface doit ètre maintenue en préservant Ic couvert vegetal ou au moyen d'une couche 
de gros gravier. 

a Sous-région inuitienne (:wa 000 k m2) 
'ituée au nord du passage de Parry (74°N). cest Ia zone La plus septentrionale du 

Canada. Elle comprend les lies Ellesmere. Axel Heiherg. Parry et Reine-Elisaheth. Le 
tiers des lies Ellesmere et Axel Heiberg est recouvert de glace (environ 96 000 km2),  et 
ce territoire comprend 12 calottes glaciaires dune superficie de plus de 2 500 km 2  
chacune. Le relief local. qui séléve jusqu'á 1200 m (metres) et dont les plus hautes 
cimes atteignent environ 2 500 m, offre le panorama d'une des terres les plus 
inhospitaiières du globe. Dans ce desert polaire de lextréme Arctique. Ia vCgétation se 
limite a des lichens crustacés. ((Par sa diversité, son sol aride et ses glaciers et. par-
dessus tout, son potentiel pétrolier, c'est peut-étre la region nordique du Canada Ia plus 
fascinante.), 2  

'lB. Bird dons The North de W.C. Wonders. (Toronto. 1972). p. 24. 
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b) Sous-région des basses terres sédimentaires arctiques (409 000 km z) 

Cette zone comprend Ia plupart des lies de l'Arctique situCes au sud du passage de 
Parry: les lies Banks, Victoria, Prince-de-Galies, Somerset et Southampton, et les basses 
terres des lies Devon, Ellesinere et Baffin: die englobe la plaine cOhere de l'Arctique, y 
compris le delta du Mackenzie. II s'agit de basses plaines et de has plateaux reposant sur 
des couches sCdimentaires horizontales recouvertes de sediments glaciaires dépaisseur 
variable, cm de sediments fiuviaux dans le cas du delta du Mackenzie. Bien que 
reposant stir du pergelisol continu. Ic terrain présente une végétation heaucoup plus 
riche que celle de la sous-région inuitienne. La toundra de mousses-lichens. y compris 
la ciadoriie des rennes dans les endroits pius secs, ci lii toundra humide oü poussent 
herhes et laiches. offrent une végCtation presque ininterrompue. Le delta do Mackenzie 
a one végCtation extrCmement riche; on y trouve entre autres de i'Cpinette blanche et 
noire sur ies éiCvations des lies du fleuve formant harre. On petit êgalement observer 
des deserts rocheux et des plaines de toundra recouvertes de tourhe mousseuse, qui 
sont particulierement Ctendus duos les iles Southampton. Coats ci Mansel dans la haie 
d'Hudson. 

Cette sous-région se dishingue surtout par les modelés particuliers qu'ont sculptés les 
phenomenes pCriglaciaires. D'importantes élévations de forme conique appelées 
(<pingoS) (hydrodoolithes) Se sont formCcs dans Ic fond de lacs asséchCs situés Ic long 
de la plume c:Otiére arctique: un sol au trace polygonal est chose commune: les 
monticules, depressions et masses boueuses sont nombreuses: ci les terrasses de 
solifiuxion, produites par la saturation des sols et Uaction du gel. soft typiques id. Ces 
formations reposent sur une couche de pergélisol dont l'épaisseur atteint 400 m dans le 
delta et 490 m dans les lies. 

c) Sous-région du bouclier arctique (i 412 000 km 2) 

Cette panic de Ia toundra arctique comprend 20% du district de Mackenzie, 80% du 
district de Keewatin, 35% du district de Franklin (y compris Ia majeure partie de l'ile 
Baffin). bus situés dans les Territoires du Nord-Ouest, et 15% du territoire québCcois. 
On peut y observer au moms deux panoramas bien distincis, ii y a I'imposante bordure 
de hautes terres a lest qui comprend Ia pointe sud-est de I'iIe Eliesmere, l'extrémité est 
de ide Devon, I'ile Bylot, Ia partie est de Ide Baffin ci los monts Torngat au Québec, les 
élévations pouvant atteindre 1 830 m dans les fjords dc lile Haffin: quelques-unes des 
formations glaciaires les plus remarquabies du continent nord-americain se trouvent 
stir Ia cOte est (le ide Baffin. I.e reste de Ia sous-region est communCment appelC , ' 
<Barren Grounds>' do Canada et se caractCrise par des has plateaux, des colijnes et s 
basses terres rocheuses. 

La végCtation de toun(ira Ia plus iuxuriante est connue sous Ic nom de toundra 
buissonnante. oil poussent saules, aulnes et broussailles denses: dIe petit étre observée 
iocalement dans les (<Barren Groundsc notamment sur Ia rive mCridionale des golfes 
Amundsen ci do Crnironnement. La toundra humicle est la plus rCpandue dans Ia partie 
est de Ia sous-rCgion, oC i'humidité est hahituelle.ment plus abondante: les falaises et 
formations talutCes. les piamnes fluvio-glaciaires gravelcuses, les marais r.Otiers oü 
abondent laiches ci herbes et Ies calottes de giace Cternelie donnent une note 
pittoresque au paysage. Si dans Ia partie ouest dii houclier un temps chaud, sec ci sans 
nuages thire des semaines. ia partie est. par contre. connait en etC de longues pCriodes 
de temps froid, nuageux ci humide. Maigre cc climat défavorabie, les fjords dc i'ile 
Baffin présentent un trés large Cventail décosystemes ardtiques. 
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vétement. Toutefois, it y a quelques siècles, un groupe se détacha de Ia masse pour 
chasser le caribou a Fintérieur des terres et s'y donna une culture fort differente. Ces 
Inuit se nourrissaient de caribous et de poissons des lacs: its faisaient des feux au 
moyen darbustes ci non pius du blanc de baleine, et se rendaieni rarement a Ia mer. 

Les premiers explorateurs do l'Arctique canadien oft rencontré des Inuit de temps a 
autre pendant 300 ans. mais nont guère frayé avec eux; dans cette region, le 
développement s'est effectuè beaucoup plus tard que dans les autres terres arctiques. 
Ce n'est qua Iarrivée des baleiniers et des marchands do fourrures au debut do XIXe 
siècle que Ia situation a commence a se modifier. Par suite des echanges avec los 
chasseurs de baleines et les marchands, les mull en sont venus a dépendre jusquá un 
certain point des produits de Ihomme blanc. Déjâ. Ia vie traditionnelle do nomades Ieur 
devenait moms attrayante. 

Des 1923. des posies de traite s'échelonnaient le long des deux rives du detroit 
d'Hudson. vers Ic has de Ia cote est de Ia bale dHudson jusquà Port Harrison ci vers Ic 
haut de Ia cOte nuest jusqu'á Repulse Bay: une expansion semblahle se produisait dans 
IOuest de l'Arctique. Aujourd'hui, Ia Compagnie de Ia Baie dHudson compte une 
trentaine de posies dans los regions arctiques. 

La Seconde Guerre mondiale a amené un dCveloppement rapide des communica-
tions aCriennes. ainsi quo Ia construction dinstallations militaires et de stations radio et 
meteorologiques. Au cours des 20 derniéres annécs, on a ouvert de grandes breches 
dans l'isolement des Inuit. 

Pour heaucoup de ces gens, to passage do Ia vie de chasseur nomade 6 ceile de citadin 
moderne a etC difficile, voire dramatique. lls vivent a Iheure du satellite de 
communication Anik. C qui us doivent Ic tClephone, la radio ci Ia tClCvision. Les chiens 
de traineau, vieux compagnons indispcnsahles aux Inuit. oft Clé remplacés par If' 
toboggan automoleur. Pour Ies longs voyages. l'avion esi devenu to taxi do l'Arctique. ci 
rares soft les villages qui n'ont pas do piste datterrissage. La technologie moderne, 
reprèsentée par les ADAc (avions a dCcollage ci atterrissage courts) ci les avions a 
reaction, a consklCrahlement rétréci les vastes espaces du domaine do l'Inuit. 

De facon génCrale. I'Ctat de sante des Inuit scsi remarquabloment amClinrè ces 
derniCres annCes, et leur espérance de vie est meilleure quil y a seulement 10 ans. 
SOflS1I)les aux maladies europêennes contre lesquelles its n'étaient pas immunisCs. its 
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ont été frappés par Ia grippe. Ia tuberculose ci Ia rougeole qui oft SVI (Ions certains 
groupes et oft parfois décimé des villages entiers: on a réussi ces derniCres annees a 
rCprimer ces maladies. II existe maintenant des services médicaux dans tout Ic Nord, 
qui sont dispenses dons des postes infirmiers no dans des hopitaux situCs a des endroits 
stratégiques. Des avions affrCtCs serverit d'ambulances pour les endroits isolés. 

Divers programmes gouvernementaux dans les domaines de le.dw;ation, des affaires 
sociales. de ladministration locale et du developpement economique ont egalement 
contribue a Ia transformation spectaculaire du mode de vie des lnuit. Par exemple. les 
cooperatives affichent aujourd'hui un chiffre d'affaires annuel supérieur a $20 millions 
ci contrOlent pour une grande part la commercialisation de Fart inuit. Des ecoles ont été 
construites dons chaque village inuit viable ci dispensent presque toujours Un 
enseignement jusquà Ia Ele et Ia 9('  année. En cc qui concerne les cours prCparatoires a 
Ia formation professionnelle et les écoles secondaires de dernier cycle. les ClAves 
s'inscrivent soil ailleurs dans l'Arctique, soit dans Ic Sud du Canada. Le gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest offre une aide financière genCreuse aux ètudiants do 
postsecondaire qui frequentent l'universitC ou un étahlissement d( ,  formation 
professionnelle ou technique. 

Nombre de collectivités auparavant administrées par un agent resident do 
gouvernement soft devenues des villages constituès gérdnt leurs propres affaires par 
Fintermediairc de conseils élus. Le Conseil des Territoires du Nord-Ouest. organe 
comparable a ceux des provinces. compte six Inuit parmi ses membres élus. 

La creation ci Ic développement d'organisations autochtones dècoulent directement 
du desir croissant des Inuit de mener et diriger leurs propres affaires. L'Inuit Tapirisat 
du Canada (Ia FraternitC esquimaude) est une organisation nationale creee en 1971 en 
vue de promouvoir ces ohjectifs ci de favoriser Ia croissance et Ic dCveloppement de Ia 
culture inuit. Son conseil d'administration est èlu a I'assemblCe genCrale annuelle a 
laquelle participent des delegués de toutes les collectivitCs inuil du Canada et. outre 
lorganisation nationale, il existe six associations regionales représentant chacune leur 
propre region: Ic Comité d'étude des droits des autochtones (CEDA) dans l'ouest de 
I'Arctique: l'Association des inuit du Nouveau-Québec (AINQ); Ia Labrador Inuit 
Association (LIA): Ia Baffin Region Inuit Association: Ia Keewatin Inuit Association: et 
Ia Kitikmeot Inuit Association dans le centre de l'Arctique. 

Ces associations font valoir Ies intéréts des Inuit dans les discussions et les 
négociations avec I'industrie, les administrations provinciales. territoriales et fédCrale, 
et leurs organismes spécialises: dies s'occupent de plus en plus des revendications 
territoriales et de Ia preservation du mode de vie des Inuit face a Ia misc en valeur des 
ressources. Elles participent également a divers projets visant a entretenir ci preserver 
Ia culture inuit et a promouvoir des ameliorations sociales a l'intention des Inuit. On 
peut mentionner entre autres Ia creation de I'lnstitut de culture inuit, I'Ctablissement de 
centres de services juridiques, l'Claboration d'un système global de communications 
inuit au moyen de Ia radio communautaire. un programme d'hahitation a coUt modique 
pour les Inuit, des programmes de recherche sur les ressources non renouvelables, Ia 
publication d'lnuit Today. magazine mensuel. distribuè dans tout Ic Canada. et Ia 
creation d'offices ci de commissions dans les domaines de I'enseignement. de Ia langue, 
du droit et de I'aménagement de Ia faune. 

Le gouvernement fédéral a soutenu toutes ces entreprises et a fourni de I'aide 
financière sous forme de suhventions, de contributions et de préts exempts d'intérêts 
par I'entremise du ministère des Affaires indiennes et du Nord ci du Secretariat d'Etat. 



- 

En raison de Ia demande accrue do pétrole, de gaz et de minéraux. et  par consequent 
do lintensification do l'exploration dans l'Arctique, Ic ministére des Affaires indiennes 
et du Nord et le gouvornement des Territoires du Nord-Ouest cherchent it créer des 
emplois pour los Inuit dans l'industrie des ressources non renouvelables et dans les 
industries connexes. L'Inuit Tapirisat du Canada et los diverses associations régionales 
font valoir les preoccupations des Inuit concornant los effets de Ia mise en valour des 
ressources stir lenvironnement du Nord et stir le mode do vie des molt. Bien quo 
ceux-ci ne SoppoSent pas au progrés. its craignent quo to développement industriel ait 
des effets néfastes pour Ic territoire et les animaux doni its dependent. Los 
gouvernements fédCral et torritoriaux sont sensibles a ces preoccupations. et  los 
réglements concernant l'utilisation des terres ont été remaniés pour assurer un 
dévoloppement rationnel du Nord. 

L'êvolution sociale thins to Nord est peut-Ctre Ic sujet Ic plus controversé. Ic plus 
délicat ot to plus difficile a Circonscrire do facon sommairo. Les problomes qui 
surgissent thins cette so(iete en pleine transformation sont complexes et andes. Cost do 
plus en plus aux Inuil qu'il revient danatyser los problemes ci do proposer des solutions 
on vue de construire one société conforme a leurs huts et ii tours aspirations. 
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Langues officielles 
Lexistenco. depuis les debuts do thistoire ciinadionne. de deux giands groupes 

linguistiques est 1uiie des forces dynamiques qui ont contrihue a faconner le pays et a 
liii conférer son caractère unique. Pour sauvegarder cc précieux heritage national Ic 
gouvernement fédCral a pris certaines mesures visant ii assurer aux Canadiens fran-
cophones et anglophones one chance égale do participer a l'avenir do pays. 

En 1963, to gouvernement instituait La Commission royale derutiote sur to 
bilinguisme et Le hiculturalisme pour étudier diverses questions concernant hi langue el 
Ia culture au Canada. Aprés Ia publication do premier volet du rapport final de La 
Commission. to gouvernement a propose un projel do loi sur les langues officielles. 
adupte en juillet 1969 ot entre en vigueur en septembre do Ia memo annéc. 

La Loi stipule quo <<langlais ci Ic francais sont los langues officielles do Canada>> et 
queues '<ont un slatut, des droits et des privileges égaux quant i Ieiir ernploi dans 
toutes les institutions du Parlement et du gouvernemeni du Canada'>. 

l.a Loi precise quo. dans La region de Ia capitale nationale et dans los autres regions oü 
Ia demande est suffisante. los services fédCraux senait dispenses dans los deux langues 
officielles et quun Commissaire aux languos officietles directement comptable au 
Parlement assurera Ic respect do Ia Loi. II est i noter que Ia Loi. et on fail lensemble do 
La politiquc fCdCrale en matiCro do langues officielles ne vise pas a rendre tous los 
Canadiens ><hilingues., mais bien ii faire en sorte que partout ou its SO trouvent clans 
une proportion raisonnable los francophones et les anglophones puissent utiliser tour 
propre langue dans leurs rapports avec Ic gouvernement fédéral. 

Les principaux organismes charges de lapplication de Ia politique et des programmes 
on matiére do langues officielles soft le Conseil du Trésor. Ic Secretariat dEtat. Ia 
Commission do Ia Fonction publique et La Commission de Ia capitale nationale Do plus. 
Ic Commissaire aux langues officielles a pour function de veiller a cc quo los langues 
off iciolles sojent reconnuos dans Ia pratique et quo lesprit do La Loi et lintention do 
legislateur soient respectés dans los institutions do Parlement et do gnivornement clii 
Canada. 

Consèil du Trésor 
Le ConseiL du l'resor e.st charge dClahorer des lignes directrices generates de fournir 

(los orientations glohales aux ministCres, institutions et organismes fCdCraux. y compris 
aux sociCtés do La Couronne. et  do veiller a La misc en aeuvre dos programmes do 
langues officielles. 11 surveiLle également los progrés de Ia Fonction puhliquo 
concernant La rCalisation des objectifs en matiCre do langues officielles, et fait rapport 
aci gouvernement et au Parlement sur l'application des politiques et des programmes do 
langues officieltes au sem de celLc-ci. 

Direction des langues officielles. Cette direction est chargCe delaborer et de faire 
connaitre Ia politique et los programmes do gouvornement relatifs a lapplication do Ia 
Loi sur les langues officielles dans Les ministCrcs et organismes do gouvornement do 
Canada et dans los organes judiciaires. quasi judiciaires ou administratifs ou los 
societes de Ia Couronne, et den surveiller. verifier et évaluer Ia misc en ceuvre ci 
lefficacité. Elle est constituée dun Secretariat, dune Division do lanalyse des 
operations, dune Division do Ia politique et dune Division de lévaluation et de Ia 
verification. 

Le Secretariat assure des services de contrOle, de coordination et de soutien aux 
élCments organisationnels de la Direction dans les secteurs de Ia main-rl'uvre ci des 
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ressc)urc(s finaio;ieies. l'affe:tation de credits suppli'rneritaires aLix ministéres et 
organismes. le traitement des presentations ministérielles, l'élahoration et La publica-
timi (hi Manuel des operations de La Direction et le contrOle du cetit des programmes de 
langues officielles thins Ia Function pubhque. II comprend Cgalement un centre de 
documentation ci de référence charge de fournir rapidement des renseignements a jour 
et un service de réfCrence 5w' des questions relatives a Ia Loi, aux politiques et aux 
programmes gouvernementaux concernant les langues officielles, ci ii s'occupe de Ia 
distribution et de Ia diffusion des poLitques. circolaires et directives gouvernementales. 

La Division de lanai yse des opera lions est chargee de conseiller les ministCres sur La 
misc en muvre des programmes de langues officielles, entre autres Ia preparation des 
plans annuels et des rapports provisoires. Elle analyse les plans et autres presentations 
des ministCres au Conseil do Trésor ci. daprés Ic rCsultat. en recommande 
lacceptation. La modification ou le rejet. Elle sen d'intermèdiaire entre Ia Direction des 
langues officieLles et Les ministCres et organismes ci, a cc titre. assure Ia communication 
de l'information en provenance ci en direction des ministCres. Elle panticipe A l'analyse 
ci ii l'interprétation des politiques. particuliCremeni en cc qui a trait a I execution des 
programmes do s(!jn des iiiinisleres. 

La Division de Ia politique est chargee dinterpréter systématiquement les politiques 
du Conseil du Trésor concernani les langues officielles. d'analvser les pruhlCmes 
majeurs que pose La mise en application de ces politiques au sein des ministCres, de 
formuler au besoin des propositions de modification ou de revision des politiques, ci de 
preparer des rapports et des evaluations sur lincidence des poLitiques. Ces fonctions 
comprennent Ia participation a lanalyse des plans annuels des ministéres en vue 
détablir sils sont conformes aux politiques existantes en matière de langues officieLles. 
La Division entretient aussi des relations (;onstantes avec les autres directions du 
Secretariat do Conseil du TrCsor et les autres organismes centraux afin dassurer Ia 
coordination des politiques de langues tifficielles ci autres politiques connexes 
concernant Ic personnel nu les langues. 

La Division tie IC valuation ci de In verification est chargee d'CtabLir des indicateurs 
apprupries de performance des programmes, d'analyser les donnCcs recueillies par Ic 
systeme d'inforrnation ci Les observations formulCes par dautres moyens de 
communication. des analystes et des equipes de vCrificateurs, d'effeciuer tIes etudes 
spéciales ci d'CtabLir les tendances ci I'efficacité des programmes. Elle soccupe 
égalernent de planifier ci detahlir les systCmes ci les procedures nécessaires pour 
assurer l'ipplicmit i on ii évaluer I'efficaciti des pot itiques gouvernementales. 

Secretariat d'Etat 
Le Secrctiriii d'Etat a pour fonction d'encouragei' lusage des Lingoes officielles dims 

lenseigneirient. thins les administrations provinciales Pt rnunicipmtles et clans Ic secteur 
privC ci. par leniremise de son Rureau des traductions. de repundre aux hesoins do 
gouverneinent do Canada en maiière de traduction. dinierprétation ci de termmnulogie. 
II aciministre également un programme daide aux groupes minonitaires de langue 
officiclle. qui nelCve de La Direction des affaires cultunelles ci qui vise a 
l'épanouissement Imrigoistiqtie et (:ulturet des collectivitCs francophones ou anglopho-
nes en minorite thins les regions oil dies stint étahlies. 

Direction des programmes de Langues. tine sénie (Ic programmes concernarit Ia 
promotion des tongues officielles dons Ic secteur privC est aLministree par La Direction 
des programmes de langues. Le Programme federal-provincial de promotion do 
hilingiiisme thins I'enseigne.rnent a pour objet d'accroitre Ia pnssiI)mlite pour les 
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Canadiens appartenant au groupe linguistique majoritaire de leur province d'accOder a 
Ia connajssance de l'autre langue officielle, ci pour les Canadiens appartenant au 
groupe linguistique minoritaire de leur province de recevoir un enseignenent thins leur 
propre langue. Les provinces peuvent bénéficier d'une aide financière établie en 
fonction des effectifs, do temps consacre a lenseignement de la langue et do coUt par 
éléve. On accorde également des hourses a des individus, des subventions a des 
éiablissements d'enseignement des langues et a des écoles normales, et des fonds pour 
des projets speciaux a frais partagés. On aide los provinces ci les municipalites, en 
accord avec los autorilés provinciales. a offrir des services an public dans les deux 
langues officielles. line aide limitéc est prévue pour des activités visant a encourager Ia 
compilation et la diffusion dinformations sur lenseignement ci lapprentissage ne Ia 
seconde langue officielle et sur lenseignement dans Ia langue minoritaire. 

Dons Ic secteur privé, on a créê divers programmes pour encourager ladoption do 
meillmires méthodes dapprentissage et dusage des deux langues officielles, II peut 
s'agir dun service de consultation technique a Iintention du commerce ci de 
lindustrie, dune aide aux associations hénévoles en matiêre do traduction et 
d'interprêtalion. ou de La diffusion des résultats do recherches, de documents ci de 
renseignements sur les langues officiellos. Dc concert avec los autres ministéres 
intéressés, Ic Secretariat d'Etat participe, avec divers pays ci organisations internationa-
los, i I'Ctude des problemes de hilinguisme an niveau des institutions et ati niveau des 
mdi vidus. 

Direction des groupes rninoritaires de langue officielle. Cette Direction vise a aider 
los groupes do langue officielle a utiliser leur langue de façon ii participer ploinement ii 
Ia vie canadienne dons les regions nO ils sont en minoritC. promouvoir leur 
eponouissernent socio-culturel, ci faciliter Ia collaboration harmonieuse entre les deux 
collectivites dons Ia poursuite des ohjectifs nationaux do programme de promotion do 
bilinguisme. 

lions chaque province, les groupes minoritaires do langue officielle ont diverses 
organisations qui s'intCressent 0 tin aspect on l'autre do leur vie Cconomique, sociale. 
educative et cuittirelle. Les programmes do Ia Direction des groupes minoritaires do 
langue officielle visent 0 repondre aux hesoins do ces organisations ainsi quO ceux de 
leurs membres en favorisant des projets qui sont conformes aux intentions do Ia 
Direction. 

Bureau des traductions. Le Bureau des traductions a pour role dassurer. clans tonics 
les langues, los services do traduction. d'interprCtation ci tie terminologie nCcessaires all 
hon fonctionnement do Parlement, do gouvernement ci des corps publics qui en 
dependent. surtout cOUX qu'exige I'application de Ia pohtique des langues officielles. En 
collaboration avec Ic Parlement, Ic gouvernement et los corps publics. il  determine los 
services de traduction. d'interprCtation ci do terminologie dont ceux-ci ont besoin ci 
prend les dispositions nécessaires pour y satisfaire: il effectue In traduction siniultanëe 
des dObats do Ia Chambre des communes. dci SCnol ci des comités parlementaires et. 0 
Ia demande des ministéres ci Organismes publics. il  envoic des interprétes 0 des 
conferences nalionalcs et internationales. II it egalement pour mandat de controler ci do 
nurmaliser Ia termmnologie utilisCe dans los deux langues officielles dans Ia Fonction 
publique: 0 cello fin. il  organise et encourage, en collaboration avec los institutions 
specialisees au Canada ci 0 l'Otranger. des travaux do lerminologie en vue do conslituer 
tine hanque déquivalences lerminologiques ronfermani Jo vocabulaire courani dans 
toutes los disciplines ci langues pertinerites do maniOre 0 accroitre I'efficacité de Ia 
traduction dons los deux langues officielles. 
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Commission de Ia Fonction publique 
La Commission de la Fonction publique est chargée (le determiner Ic niveau de 

connaissance de Ia langue seconde (niveau exigé et niveau effectif) des candidats aux 
postes bilingues de Ia Fonction publique fédCrale, d'offrir des cours de langue aux 
fonctionnaires, d'entendre les appels sur les résultats des tests linguistiques ou sur les 
exigences linguistiques des postes mis au concours, et de verifier les connaissances 
linguistiques des fonctionnaires afin (len assurer le maintien et d'aider les ministères a 
établir et a administrer efficacement leurs programmes de langues officielles. 

En 1973, la Commission modifiait son programme de formation linguistique en 
mettant davantage l'accent sur la formation linguistique continue. les fonctionnaires 
intéressés pouvant ainsi suivre des cours d'une duréc maximale de 52 semaines sans 
interruption. On a voulu par Ia accroitre l'efficacité de Ia formation et assurer La 
compatibilité avec les exigences linguistiques des postes. Les principaux centres de 
formation se trouvent a Ottawa et a Hull, mais it existe également des écoles rCgionales 
a Halifax. Québec. Montréal. Winnipeg. Vancouver et Edmonton, et Ia possihilité de 
dispositions contractuelles dans le cas des fonctionnaires féderaux a Saint-Jean (N-B.). 
Moncton, Fredericton, Toronto, Sudbury, North Bay. Regina et Banff. La Commission 
dispense également divers cours spécialisCs en réponse a des besoins particuliers. 

En 1977, Ia Commission modifiait a nouveau son programme de formation 
linguistique; elle tente maintenant d'enseigner La terminologie particulière associée a 
un emploi donnC plutOt que de faire acquérir une connaissance generale de Ia langue. 
En outre. le calendrier des cours est plus souple pour répondre aux nouvelles exigences 
établies par Ia revision des politiques de langues officielles. 

Commission de Ia capitale nationale 
Les ministCres at organismes fOdéraux de Ia region (IC Ia capitale nationale sont tentis 

de dispenser leurs services au public dans les deux langues officielles. En outre. mrs 
d'une conference constitutionnelle tenue en 1969, les premiers ministres du Canada at 
des 10 provinces oft convenu que des dispositions devaient Ctre prises pour qua les 
deux langues officielles soient reconnues dans les deux villes (Ottawa-Hull) et dans 
I'ensemble de La region de La capitale nationale, de façon que les Canadiens puissent 
étre fiers de leur capitale et Se sentir solidaires de son activitC. 

Dans le but de faire de Ia region de Ia capitale nationale un miroir fidêle du Canada 
entier, un programme special a été mis sur pied sous les auspices de la Commission de 
La capitale nationale (CCN) pour promouvoir l'utilisation équilibrée des langues 
officialles en dehors de Ia Fonction publique fédCrale. Ce programme encourage et 
soutient les initiatives des administrations provinciales et locales, ainsi que las efforts 
des organes privés et des particuliers dans La region. 

La CCN cherche ainsi C établir des programmes a frais partagés avec les provinces (IC 
l'Ontario et du QuCbec, de sorte quo La region traduise adquatement les valeurs 
linguistiques at culturelles des collectivités francophone et anglophone. Elle collabore 
avec les administrations régionales et municipales ci d'autres organes publics locaux 
comme les consejis scolaires, ainsi qu'avec des organisations commerciales privèes, des 
associations bénévoles et des particuliers, en vue de promouvoir l'emploi des deux 
langues officielles dans une gamme variée de services et d'activités. 

En plus de l'aide qu'elle accorde aux organisations pour leur permettre d'offrir des 
services dans les deux Langues officielles, Ia CCN s'intéresse aux programmes a 
I'intention des jeunes, particuLièrement aux échanges et aux programmes d'immersion 
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grace auxquels les jeunes peuvent acquérir les connaissances linguistiques et 
cullurelles qui feront d'eux de meilleurs Canadiens. Elle dispense êgalement son aide a 
l'Alliance pour le bilinguisme dans Ia region de la capitale nationale, association qui 
vise a renseigner le public ci a Ic sensihiliser a des questions comme I'enseignement 
dans les deux langues officielles. leur usage dans les trihuriaux provinciaux et Ia 
fourniture de services sociaux aux deux coflectivités linguistiques dans leur langue 
respective. 

Commissaire aux langues officielles 
Il incombe au Commissaire dc prendre, dans les limites de ses potivoirs, toutes les 

mesures propres a faire reconnaitre Ic statut de chacune des langues officielles ci a faire 
respecter l'esprit de Ia Loi et I'intention dii législateur dans I'administration des affaires 
des institutions du Parlement ci du gouvernement du Canada. A cette fin, ii pi'ocède ii 
des enquétes, soil de sa propre initiative, soil a Ia suite des plaintes recues par lui, et fail 
les rapports et recominandations prévus par Ia Loi> (article 25 de Ia Loi sur les langues 
officielles). 

Ainsi, Ic Commissaire excite deux fonctions: ii agit comme ombudsman aux langues 
et comme vCrificateur général en matiére linguistique dans les domaines de 
competence fCdérale. II est directement comptable au Parlement. 

Sous certaines reserves d'ordre pratique. la  Loi sur les langues officielles permet 
chacun d'employer. oralement ou par écrit, Ic francais ou Ianglais pour communiquer 
avec n'importe quel ministére ou organisme fCdéral, el de recevoir one rCponse dans Ia 
méme langue. Les documents et publications destinés au public doivent égalemenl 
paraitre dans les deux langues. Pour assurer Ic respect de ces droils, Ic Parlement a fait 
du Commissaire aux Iangues officielles un ombudsman. Nommé par Ia Chambre des 
communes pour sept ans, ii a pour mandat dexaminer loules les plaintes qui sont 
formulêes. 

Multiculturalisme 
Au recensement de 1971. 44.6% de la population du Canada était d'origine 

britannique, 28.7% d'origine française et les 26.7% reslants. d'autres origines 
linguisliques. La politique dii multiculturalisme du gouvernement, annoncée en 
oclobre 1971, fail suite aux recommandations du Rapport de la Commission royale 
d'enquete sur le bilinguisme et Ic biculturalisme, qui décrivait Ia situation des diverses 
cultures au Canada. La politique promettait d'appuyer les programmes visant la 
conservation, l'enrichissement ella diffusion de ces cultures. 

En novembre 1972 Ic gouvernement créait Ic poste de ministre chargé du 
Multiculturalisme, et en mai 1973 naissait Ic Consci] consultatif canadien du 
multiculturalisme (CCM), chargé de conseiller Ic ministre relativement a I'application 
de cette politique. Des reunions regionales, nalionales et au niveau de Ia direction onl 
eu lieu regulierement depuis lors dans Ic but d'examiner Ia polilique ci d'évaluer les 
programmes. En 1977 et 1978, d'importantes consultations ont eu lieu entre Ic CCM et 
de nombreuses collectivités cullurelles locales el des groupes de jeunes de toutes les 
regions du Canada. 

Programmes de multiculturalisme 
I.'application des politiques du gouvernement est assurée par Ia Direction du 

rnulticulturalisme du Secretarial d'Etat et par plusieurs organismes culturels fédéraux. 
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Elle comporte un certain nombre de programmes, dont les suivants. 	Le Programme 
des etudes ethniques soutient Ia recherche et les etudes dans les sciences humaines et 
les sciences sociales Iiées a d'importants aspects du pluralisme culturel au Canada. Les 
universités reçoivent une aide pour inviter professeurs et conférenciers. Le Comité 
consultatif pour les etudes ethniques canadiennes conseille Ic Programme des etudes 
ethniques a cet egard. 

La Settion du développement des ressources culturelles encourage Ic developpement 
des ressources et I'echange de renseignements sur le caractCre multiculturel de la 
sociétC canadienne. Elle vise a faire connaltre La diversité culturelle du pays aux 
différents segments de la population, notamment par les systémes denseignement, 
lactivitC des medias, le Projet des histoires ethniques et laide aux arts de Ia scene et a 
la redaction et La traduction dwuvres de creation littéraire. 

La Direction du multiculturalisme soutient également un large Cventail d'activités 
organisées par des groupes bénévoles; pour permettre a ceux-ci non seulement de 
conserver et de developper Ieur patrimoine culturel, mais également de le partager. line 
aide est fournie pour lorganisation de cours supplémentaires de nature culturo-
linguistique, de formation dinstructeurs et Ia mise au point de materiel didactique 
utilisé dans les écoles de langues ancestrales, les communications interculturelles, le 
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développement collectif, l'intêgration culturelle des immigrants. etc. Par le truchement 
de ses hureaux nationaux. régionaux et locaux, le ministère entretient des rapports avec 
les groupes et organisations qui représentent les groupes ethnoculturels du Canada. et 
continue de les aider a participer pleinement a Ia vie canadienne. 

En outre, du cóté des organismes culturels, l'Office national du film prepare une 
nouvelle série de films et de documents multimedia sur l'histoire, Ia culture et le mode 
de vie des groupes ethnoculturels do Canada, et sur les relations interculturelles de 
divers groupes. II prepare et distribue egalement des versions dans des langues 
ancestrales de films qu'il a réalisés a l'origine en francais ou en anglais. 

Le Musée national de l'homme s'occupe activement de létude. Ia collection. Ia 
conservation, linterprétation et Ia presentation au public de divers aspects de l'heritage 

- 

1 



62 	 LECANADA, 1979 

culturel du Canada. II a accumulé de nombreux objets façonnés, handes magnétiques, 
handes video ci films qui reflètent des éléments des traditions ethnoculiurelles 
canadiennes. II administre en outre un programme connexe dexpositions fixes ci 
itinerantes. de trousses Cducatives ci de publications. 

Les Archives ethniques nationales. élément des Archives publiques du Canada, 
collectionnent. répertorient et conservent des documents dintérCt historique concer-
nant les minoritCs culttirelles du Canada. Elles cherchent a sensihilise.r davantage les 
nombreuses communautés culturelles a limportance ci au hesoin de réunir des 
documents sur leur patrimoine culturel et de conserver bus genres darchives afin de 
sassurer que les multiples facettes de Ihistoire canadienne soient bien representées. 

Le Biblioservice multilingue de Ia Bibliotheque nationale administre tin programme 
d'acquisition ci de prCts, par lentremise des hibliotheques publiques. de livres écrits 
dans des langues autres que le francais ci langlais. 
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Religion 

La religion a joue un role important dons Ihistoire du Canada depuis so dAcouverte. 
Ce ne soft pas seulement Ia quète de richesses el les grandes perspectives de 
lexploration qui ont attire les Français vers le Nouveau Monde, mais aussi une 
vocation missionnaire, on desir de christianiser les Indiens. Plus tard, les colons en sont 
Venus 6 voir dans leur Cglise un instrument de stahilitC sociale, un centre d'activités 
coinmunautaires et religieuses, et une source de reconfort dans l'adversité et Ia 
souffrance. La plupart des Canadiens reconnaitraient sans peine que les valeurs judéo-
chrétiennes apportCes d'Europe influent sur leur vie nationale. 

Malgré le rOle actif des protestants francais dans les debuts du commerce des 
fourrures, les rivalités Cconomiques et religleuses ont provoqué en 1627 Ic hanissemeni 
general de bus les colons de Ia Nou vel le- France qui n'étaient pas des catholiques 
romains dorigine francaise. Avant méme"toul afflux de colons. I'Eglise catholique 
romaine avail fondé écoles et hOpitaux, en vue de convertir les Indiens. L'un des 
episodes les plus hCroIques de t'histoire du Canada est celui do massacre de sept 
Jésuites qui étaient partis évangéliser les Hurons a Ia haie Georgienne au XVIIe siècle; 
leurs noms figurent aujourd'hui au martyrologue. C'est une entreprise missionnaire 
semblable qui a donnO naissance a Ia ville de Montréal. 

Lorsque les Britanniques ont ajouté a leur domaine I'Acadie en 1713 et Ia Nouvelle-
France en 1763, its ont garanti Ia liberté de religion aux catholiques romains. LAde de 
Québec de 1774 a sanctionné la politique visant a encourager l'implantation dune 
Eglise catholique <<canadienne>>. et a reconnu cette Eglise. Cependant. l'arrivêe des 
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Loyalistes protestants a crée an Canadi one pluralite religieuse. Cette diversite ai usi 
qut' to dtmocratie 01)1 voUc a lechec les plans qui prévoyaient faire de langlicanisme Ia 
religion officielle des colonies. et  au moment de la Confédération Ia separation de 
lEglise ci de lEtat Ctait devenue une rCalitC au Canada. 

Les Canadiens représentent littéralement tine centaine de pays d'extraction. et les 
Eg uses importantes oft cree des paroisses ethniques> øü l'usage de Ia langue 
maternelle des immigrants aide ces dernii'rs a sacclimater a Ia culture canadienne. Bien 
que Ia inajorité des Canadiens aient hCritC Ic christianisme de leurs ancetres, d'autres 
croyances font egalement partie de Ia mosaIque religieuse do pays. Les Juifs européens 
ont apportC avec eux les rleux grandes traditions judaIques et ont établi an Canada des 
synagogues orthodoxes. conservatrices et libCrales: Ic judaIsme au Canada est demeuré 
essentiellement un phênomCne urbain. puisque 77% de ses adeptes vivent a Montréal et 
a Toronto. Dautres immigrants venus dAsie ont introdiiit lislamisme. l'hindouisme. le 
bouddhisme et Ic sikhisme. 

Peu iiprès Ia ConfCdération, les nationalistes protestants ont commence a nourrir 
lespoir de rCunir tous les chrétiens en une seule Eglise canadienne. En 1875, tous les 
presbyteriens do Canada sunissaient pour former une seule Eglise ct neuf ans plus 
lard, tons les niéthodistes faisaient de mCme. Ces Unions confessionnelles prêfiguraient 
Line grande union de tous les groupes protestants: cc n'est toutefois quen 1925. aprés 
qu'une controverse amére cut divisC l'Eglise presbyterienne, que lunion des 
mCthodistes, presbytériens et congrégationalistes a etC réalisée. Dc 1944 ii 1975 lEglise 
Unie du Canada a discutC dune union possible avec lEglise anglicane. Si cette union 
sCtait rCalisCe. elle aurait touché prCs de 301% de la population du Canada. 

D'aprCs Ic recensement de 1971. les catholiques romains représentent 46% de Ia 
population. Les trois confessions qui suivent, soit par ordre de grandeur les 
preshytCriens. les luthCriens et les baptistes. groupent 12 0/f, de Ia population. PrCs de 
neuf Canadiens sur 10 appartiennent A seulement six Pglises. et  le reste se rCpartit entre 
plus de 30 autres confessions religieuses. Les grandes Eglises du Canada ont des fidCtes 
dans toutes les provinces. mais les confessions de moindre envergure présentent 
souvent une concentration régionale. L'Eglise presbytCrienne du Canada est devenue 
avant tout tine institution urhaine concentrée en Ontario depuis lunion de 1925. et les 
667.000 baptistes canadiens se trouvent surtout dons les provinces Maritimes. La 
tradition canadienne de lihertC religieuse a attire de nombreux petits groupes religieux 
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persécutés dans d'autres pays, et souvont its ont formé ici des collectivites fermées, con-
trees sur Ia religion et les coutumes quils voulaient sauvegarder. 

Au XIX' siCcie, les Eglises oft dépensC tine si grande part do leurs ressources pour 
desservir une population dispersée thins tout Ic territoire quo I'Etat it di prendre en 
charge les services sociaux. Et pourtant. malgré ce rOle social de l'Etat et Ia separation 
ontre lordre religieux et l'ordre public. hs Canadiens oft toujours cru qu'il devait 
exister un lien entre les deux. Les Eglises organisees ont su se faire La conscience do 
1'tat et faire valoir leurs vues sur des questions comme Ia temperance. l'ohservance du 
jour du Seigneur. Ic contrOle des naissances.l'avortement. les conditions de travail ci do 
vie, Ia peine do mort et Ia réforme do droit penal. Elks ont également incite Ic Canada a 
aider les pays en voie do développement ci a reconnaitre ou no pas reconnaitre certains 
gouvernements étrangers. 

Depuis Ic debut des années 60. l'influence des Eglises traditionnelles sur Ia vie 
nationale diminue, tandis que des sectes ci des cultes radicaux recrutent un nombre 
appreciable d'adeptes chez une jeune génération insatisfaite. Néanmoins Ia religion 
traditionnelle retrouvera peut-étre de son ancienne vigueur a La favour du 
conservatisme religieux qui renait en reaction contre los incertitudes, Ia confusion et 
les dCfis de Ia décennie précOdonte. 

JOHN S. MUIR 



Arts et culture 

Les arts: prospérité et austérité 
Les dépenses publiques au chapitre des arts ont augmenté de facon spectaculaire 

ces dix derniéres années, et les activités artistiques constituent une source de 
revenu pour les particuliers et pour les collectivités. Pourtant, tous les artistes ont 
des problemes financiers: certains sont juste un peu serrés, dautres vivent bien au-
dessous du seuit de pauvreté. L'accroissement des foods a permis Un relèvement de 
Ia quantité et de Ia qualité et une plus grande diffusion des arts. mais par ailleurs les 
récentes coupures budgétaires nont épargné a peu prés personne et uo plus grand 
nombre dartistes doivent vivre au jour le jour. 

A mesure que les arts ont pris de l'expansion leur reputation s'est élargie et 
améliorée. Les 68 principaux groupes artistiques au Canada ont attire un bon tiers de Ia 
population a leurs spectacles. Des millions d'autres personnes s'intCressent a des genres 
différents d'évCnements artistiques, ou lisent des auteurs canadiens, ou admirent des 
wuvres dart. La place accordCe par Ia presse aux arts a pris une idle ampleur qu'on 
peut lire dans les journaux de longs articles sur des conferences dont le seul objet est de 
critiquer La facon dont les journaux considèrent les arts. 

Par ailleurs, de plus en plus d'artistes estiment qu'ils ne soot ni connus ni appréciés. 
Ecrivains de thCàtre, compositeurs. peintres, sculpteurs et auteurs canadiens, tous oft 
de bonnes raisons de croire qu'ils sont négliges par Ia presse ci par Ic public. Méme des 
((superstars') comme Michel Tremblay. Margaret Atwood, Jean Duceppe et Gordon 
Lightfoot n'ont droit qu'â des entrefilets, landis que les célChrités d'Hollywood font Ia 
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manchette. D'autres artistes de talent ont limpression que les ceuvres qu'ils produisent 
tombent a vide, qu'elles ne suscitent aucune reaction. 

Tout le monde le fail. Une consolation pour I'artiste est l'omniprésence de l'art. S'il 
n'existait pas d'arts visuels <sérieux, ii n'y aurait pas d'art commercial et, comme l'ont 
démontré des artistes pop et bien dautres. Ia ligne de demarcation entre les deux peut 
étre fort ténue, voire invisible. La musique qui est diffusée dans une usine ou un 
bureau est une forme dart, de mCme que Ia musique quon entend a Ia radio ou a Ia 
television. Sans lad dramatique et Ia fiction, les series d'aventures télévisées ou les 
téléromans a l'eau de rose n'existeraient pas. non plus que les journaux C potins. Sans Ia 
contribution de Ia littérature et des arts visuels, les manuels scolaires et les aides a 
l'enseignement ne sauraient Ctre efficaces. 

Les personnes qui disent n'avoir jamais été artistes Se trompent presque toujours. 
Peindre avec ses doigts, comme font les enfants, frapper sur un tambourin ou faire 
résonner des triangles. cest de Ian. A un niveau plus élevé se situent les groupes 
amateurs de toutes sortes; Ce qu'on peut voir ou entendre dans Ic sous-sol d'une église 
ou Ia grande salle dune école est une manifestation artistique au méme titre qu'une 
representation donnée dans un des grands centres des arts du Canada. Tous les 
rédacteurs de journaux au Canada savent que passer outre aux centaines de 
representations données par les groupes d'amateurs dune region, c'est manquer de 
bons spectacles, gaspiller de la bonne volonté et perdre du tirae. 
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II est merne impossible détablir une distinction absolue entre les artistes et les 
personnes qui apprecient leurs ceuvres. Les artistes sont autant des amateurs d'art que 
des créateurs. Tout critique peut se tromper sur lidentité de Ia personne qui a influence 
tel ou tel artiste. mais Marion Engel a certaiinement Iti et aimO des romans avant den 
Ccrire elle-mOme, et Cilles Vigneault a ecoute des chansons avant den composer. 
Apprécier une cuvre d'art. c'est un acte de creation qui sapparente ñ celui de l'artiste. 

L'excellence demeure un èlCment important dans le domaine des arts. Certains 
artistes sont meilleurs que d'autres. et quelques-uns sont nettement supérieurs. Le 
problenw est que (laOs certains domaines on n'est jamais tout a fait sUr. méme aprCs des 
annécs. Nous savons par exemple quel est celui qui jouc du violoncelle avec brio. ci Ia 
grimace d'une pers000e qui a (Ic loreille: indique qu'un tel est mauvais: mais dans 20 
ans. ii se peut quc notis ayons uric idée fort différente (IC cc qu'est un grand artiste. La 
mode change, mCme en musique. ci pour ce qui est des compositeurs, des écrivains et 
des autres artistes createurs, l'histoire nra sans doute de nos jugements daujourd'hui. 

Et pourtant. La qualité (:ompte pour beaucoup. A I'heure actuelle, des milliers de 
Canadiens se consacrent a temps plein a Ia pratique des arts a un trés haut niveau. En 
génCral. cc sont des personnes ci des groupes qui peuveni bénCficier des suhventions 
du Conseil des Arts du Canada, mais ii en est êgalement un hon nombre qui sent hors 
du rayon d'action du Conseil. lls apportent des éléments nouveaux qui affectent chaque 
Canadien dune facon ou dune autre. Leurs succes sont nos succCs, et leurs problCmes 
nous concernent tous. 
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Une vie complétement coupee de toute forme d'expression artistique serait 
insupportable. Méme dans le monde délibérément répressif dun camp de concentra-
tion, ii est pratiquement impossible d'empécher les prisonniers de raconter des 
histoires, de chanter et de réver a des formes ci des couleurs agreahies. Loin de réprimer 
Fart, notre société la encourage sous toutes ses formes, cc qui amène ici Ia question 
d'argent. 

Le temps des beaux jours. Au printemps de 1977. Andre Fortier. sous-secrétaire 
d'Etat et ancien directeur du Conseil des Arts du Canada, divulgait certains chiffres qui 
ont fait briller les yeux des artistes dans l'auditoire. Un des chiffres mentionnCs Ctait 
$150 millions représentant l'aide fédérale aux arts, sans compter Radio-Canada. Un 
autre montant de $150 millions est accordé par les provinces et les municipalitCs. 

On peut faire beaucoup avec des sommes pareilles. Si Ic montant total Ctait 
simplement réparti entre les 1,000 meilleurs artistes du pays. chacun recevrait $300000 
par an, ci de petites augmentations annuelles. Les auditeurs de M. Fortier oft peut-étre 
eu des visions de folle opulence. us ont peut-étre pensé au film The Producers, dans 
lequel Zero Mostel execute une danse lyrique sur Ic theme genial non de l'amour, mais 
de l'argent. 

Tout n'a pas encore éte dii. II faut également mentioriner les contributions des 
particuliers, qui achètent plus de livres et plus de billets pour Ic concert et Ic theatre. 
frequentent davantage les cinémas et font plus de dons aux arts que jamais auparavant. 
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En novembre 1976, tine conference tenue a hOtel Royal York de Toronto a montré 
comment le milieu des affaires en est finalement venu a sintéresser aux arts. Les 100 
directeurs de grandes entreprises presents 0 cette occasion n'Otaient pas 10 pour discuter 
de Ia meilleure facon de inaximiser teurs profits, mais hien des contributions des 
sociOtés aux arts. La conference étail organisOe par le Financial Post et Ic Council for 
Business and the Arts in Canada, qui compte dOjO 100 sociOtOs membres et qui ne cesse 
de progresser. On a pu voir cOle ii cOte Xerox. IBM et Olivetti, des hanques et des 
compagnies d'assurances. Maclean-Hunter et Air Canada. 

II ne fail pas de doute que d'autres sociétês joindront les rangs de ces cmêcènes> des 
arts. Rothman's possede son propre conseil des arts (IC La scene; la hanque Toronto-
Dominion sintOresse 0 tart inuit: Ia Noranda Mining possede une collection de beaux-
arts: et Seagrams organise dos expositions itinOrantes d'uvres d'art thins tout le pays. 
A Edmonton. petites el grandes entreprises ont finance entiCrement Ic nouvel 
immeuble do Citadel Theatre. 

Dc nos jours. méme un homme d'affaires qui ne s'intéresse pas aux arts ne peut 
sempOcher dy penser. Les arts disputent aux chroniques econorrnques et agri(:oles 
l'espace dans les quotidiens et les hebdomadaires financiers. MOme l'avare le plus 
gratte-sou ne restera pas insensible a des articles sur les millions que rapportent les 
industries (lu film et do livre: un conglomerat prend Ic contrOle dune maison d'Odition 
multinationale ou lauteur dun livre a grand tirage est Iui-méme porte a La tête dun 
conglomérat et, quels que soient ses sentiments en matière desthOtique. Harpagon vout 
sa part du gOteau. 

MOme les artistes des arts visuels, les éternels enfants terrihles possêderit leur propre 
banque dun genre particulier toutefois. La banque dieuvres d'art du Conseil des Arts 
du Canada a fourni de largent a plus de 600 artistes et 0 certains distributeurs en 
achetant des ceuvres loués pour l'agrementation des bureaux et des lieux publics. 
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Les artistes utilisent certains des atouts dii monde des affaires ci du monde du travail. 
us ont on certain nombre do groupes do pression, doni Ia Conference canadienne des 
arts qui organise des rencontres entre les artistes et les representants du gouvernemeni 
pour proinouvoir Ia cause des arts. Parmi les groupes qui reprCsentent des segments 
précis dii milieu artistique. I'Association des orchestres canadiens a etC particuliCre-
ment active en encourageant fortement les gens a ecrire ii leurs deputes: cette 
association est generalement lune des plus dynamiques. 

Des syndicats puissants sont bien implantés dans Ic domaine des arts do Ia scene, ci 
de nouveaux syridicats so soft créés do cOtC des arts visuels ci des écrivains. La FMEC 
(Fédération des musiciens des Etats-Unis ci du Canada), I'ACTR (Association des 
artistes canadiens do Ia tClCvision et de Ia radio) ci l'Union des artistes, parmi d'autres 
syndicats ci associations professionnelles, ont donné aux artistes une voix au chapitre. 
Se soft jointes a elles ces derniéres années Ia Writers' Union of Canada, l'Union des 
Ocrivains quêbécois, ci, du cOle des arts visuels, Ia Representation des artistes 
canadiens. La Direction des écrivains do I'ACTR en est venue a jouer un rOle do plus en 
plus important dans Ia conduite do sos propres affaires, pour le plus grand bien des 
nombreux romanciers. poCtes et écrivains de théOtre qui dependent de Ia radio, de Ia 
télévision ci du film pour one grande part de leur revenu. 

Epoque pénible pour les artistes. Los problémes d'argent dans le domaine des arts 
ne soft pas toujours comparahles aux problemes d'argent ailleurs. <(La pauvreté au scm 
de lopulence)> est une phrase qui evoque des images classiques comnie cellos des 
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cabanes de papier goudronné entassées parmi les chateaux des riches, mais lorsqu'il 
s'agit des arts, les cris de détresse les plus désespéres viennent des chateaux. 

Chaque grande compagnie de thèátre, d'opéra ou de danse, orchestre symphonique et 
festival darts de Ia scene a de graves problemes d'argent, et l'inflation a force de 
nombreuses organisations a rOduire sensiblement leur activité. C'est lé une situation 
qui ne saurait exister que dans le domaine des arts. Les grandes compagnies de danse et 
les grands orchestres ont tine assistance plus nombreuse que jamais auparavant; elles 
produisent de meilleurs spectacles, mettent mieux a profit les talents canadiens et se 
deplacent plus efficacement vei's les collectivités auxquelles elles s'adressent. Dans 
toute autre entreprise, un tel succès serait un signal d'expansion. 

Toutefois, les arts de la scene au niveau le plus Clevé ont rarement Pu survivre sans 
patronage dune forme on dune autre. Une bonne part de Ia facture Ctait autrefois 
payee par les grandes maisons nobles dEurope; un peu plus tard, les grands financiers 
ont pris la releve, et c'est maintenant au tour du gouvernement. II y a des exceptions, 
mais elles sont fort peu nombreuses. Les concerts présentes par de petits groupes de 
musiciens peuvent faire des profits, particulierement dans le cas de Ia musique rock ou 
folk, mais également dans le cas de grands solistes comme Maureen Forrester et Jon 
Vjckers. Toutefois, le montant quil en coUte pour réunir un grand nombre d'artistes 
dans de bonnes productions dépasse tout simplement les recettes limitees des salles de 
théátre on de concert. 

Les soucis financiers des artistes ne sont pas trés différents de ceux qui tracassent Ia 
plupart des Canadiens a un moment ou a un autre. La plupart des artistes ne gagnent 
pas suffisamment et doivent souvent user d'expCdients pour joindre les deux bouts. 
Pour eux, ii s'agit generalement de ne pas Se retrouver dans Ia misére et non pas 
d'essayer de mener le train de vie de monsieur-tout-le-monde, qui a généralement un 
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revenu hien au-dessus de Ia moyenne, ce qui est loin d'être le cas de lartiste. 
Ii serait difficile dimaginer une profession moms rémunératrice. Une étude 

commandée par le Conseil des Arts du Canada a indique qu'en 1971, parmi les artistes 
de Ia scene, les musiciens professionnels réalisaient les gains annuels moyens les plus 
élevés ($7500). et les danseurs professionnels, les plus faibles ($4500). Le revenu 
moyen de tous les artistes de Ia scene s'établissait a $6500. soit $400 de moms par an 
que ce que realise 1ensernhle des travailleurs et nettement moms que le revenu des 
autres professionnels. Les artistes enquétés avaient a leur actif non seulement de 
nombreuses années de dure formation de base. mais Cgalement deux a trois ans 
<<dapprentissage en moyenne, et làge moyen était de 34 ans. La concurrence a 
toujours êté trés serrée, et les professionnels sont ceux qui ont rCussi a percer. Chaque 
discipline comporte ses propres risques. La carriérr (IC danseur. en particulier. na  
quune durée comparable a celle de I'athlète professionnel. et  constammeni il y a risque 
de blessures qui pourraient y mettre fin prématurément. 

La situation est encore heaucoup plus pénihie pour les poètes, écrivains tie théàtre, 
romanciers, compositeurs. peintres et scuipteurs, qui en general ne sont pas soutenus 
par de grandes institutions qui leur versent un salaire et présentent leurs wuvres au 
public. Les suhventions du Conseil des Arts et d'autres conseils semblahies ont été dun 
grand secours pour nombre d'entre eux, mais ii n'en reste pas moms qu'ils vivent au-
dessous du seuil de pauvreté ou qu'ils doivent consacrer de nombreuses heures a 
d'autres emplois. Les artistes de ces disciplines vivent dans une incertitude perpétuelle. 
Méme le romancier le plus hautement coté est tributaire du succés de ses prochaines 
wuvres. Un compositeur peut produire pendant nombre d'annCes sans jamais entendre 
une seule de ses compositions exécutée correctement. Là encore Ia concurrence est 
forte. l'apprentissage ardu. et  le revenu généralement maigre. 
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En dépit de tous ces problémes. les arts flea rissent partout. Les art istes (:rea tears 
produisent plus que jamais, et de petits groupes d'artistes de Ia scene clans tout h- pays 
trouveiil de nouvelles facons d'éclairer les coins sombres de Ia vie collective. Des 
solutions énergiques aux problémes sont proposees clans mutes les formes d'art. et Ia 
reaction face aux difficultés nen est pas une de désespoir mils d'irritation, Ce qui 
signifie qu'on est sur Ia voie du progres. 

Ce qul est particulièrement important. c'est que les artistes, les gouvernenwnts et Ii' 
public considerent mainlenant les arts comme one source d'agrément et an aspe(;t 
absoliirnent essentiel de Ia qualite de Ia vie. 

Pour en savoir davantage 
II existe de nombreuses sources de renseignements sur les rr!uhisations actuelles dans 

le domaine des arts. La section des arts clans les journaux continue de s'agrandir et de 
s'améliorer: dans les grandes villes, elle donne des opinions hien informécs sur les 
événements locaux et, dans une certaine mesure. nationaux. On trouvera généralement 
les rapports annuels du Conseil des Arts et des organismes de certaines provinces et 
municipalités qui suhventionnent les arts parmi les ouvrages de référence des 
bibliothéques locales. 

Voici quelques-uns des nombreux périodiques sur les arts au Canada: 
Arts de Ia scene: Canadian Theatre Review, Coda. Dance in Canada. Opera Canada. 

Performing Arts in Canada et That's Show Business. 
dition et creation Iittéraire: Books in Canada. Livres et Auteurs quebOcois et 

Quill and Quire. 
Cinema: Cinema Canada, Cinema Québec, Motion. Sequences et Take One. 
Arts visuels: Art Magazine. cjrtscanada. Impressions. File, Ove Photo. Parachute et 

Vie des Arts. 
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Musées et galeries 
Au coors de la derniêre décennie, ii scsi produit au Canada tin essor speciaculaire de 

la(;tivte rnuséologique. Actuellement, environ 1,500 musées et galeries d'art sont 
exploites dans l'ensemhle du pays, et quelque 50 grands etablissements accuejilent 
chaque année prés de 10 millions de visiteurs. Le nombre d'employés des musées a 
aussi augrnenté considérablement. et  les programmes de formation en musêologie oft 
pris de l'ampleur. Depuis 1972. une importante aide financière est fournie par tous les 
paliers d'administration publique, cc qui traduit le grand intérét du public dans Ia 
preservation du patrimoine naturel. historique et artistique du Canada. 

Un des principaux membres du milieu muséologique est l'association des musées 
canadiens, dont Ic bureau central est a Ottawa. Elle favorise Ic professionnalisme au 
moyen de publications. de séminaires, de conferences et de son centre de soutien 
museologique. 
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Les Musées nationaux du Canada 
En 1968, Ia Loi sur les musées nationaux regroupait quatre musées sous l'administra-

tion des Musées nationaux du Canada. Ces musêes soft Ia Galerie nationale du Canada. 
le Musée national de l'homme (qui comprend Ic Musée de guerre du Canada). le Musée 
national des sciences naturelles et le Musée national des sciences et de Ia technologie 
(qui comprend La Collection nationale de l'aeronautique). 

Des deliberations au niveau fédéral ont ahouti a I'annonce, en mars 1972, d'une 
nouvelle politique des musCes nationaux dont la misc en wuvre a été confiée aux 
Musées nationaux du Canada. L'ClCment de base de cette nouvelle politique Ctait Ia 
dCmocratisation et Ia décentralisation du patrimoine culturel canadien. Parmi les 
principales caractéristiques figurait l'établissement dun réseau national de 25 musées 
assoctés comprenant les quatre musCes nationaux a Ottawa. Dc plus, un rèseau de 
centres d'exposition a etC créC pour répondre aux hesoins des collectivitCs non 
desservies par de grands musées. Des musCobus ont etC mis au point pour transporter 
des expositions spécialement concues dans de petites localitCs Cloignees. 

Parmi les autres programmes nationaux. ii y a lieu de mentionner linstitut canadien 
de conservation qui offrn des services de recherche. de conseil ci de sums competents 
poor protêgei' les trésors nationaux: on repertoire national informatisC des collections: 
un programme dechanges internationaux: et des services d'aide technique et financiére 
ii des centaines d'étahlissements reconnus. Le Train de Ia découverte des Musées 
nationaux, qui présente sur une longueur dun demi-mille une vivante exposition sur 
l'histoire naturelle et humaine du Canada. a Cté concu pour toucher environ trois 
millions de Canadiens chaque annCe. Des publications. des productions audiovisuelles 
et des enseml)les éducatifs atteignent un vaste public d'un ocean a l'autre. 

La Galerie nationale du Canada. Le rOle de cette galerie. depuis sa constitution en 
1913, a etC de susciter l'intCrét du public a l'Cgard des arts visuels et de favoriser 
l'Cpanouissement des arts au Canada. Forte de cc mandat. la  Galerie a enrichi ses 
collections ci scsi acquis one renommCe internationale. 

Plus de 18,000 ceuvres d'art sont exposées ii Ia Galerie nationale. Les collections ont 
un caractCre international pour ciue  Ic people canadien dCcouvre Ins origines de ses 
tra(litions. La collection (]'art canadien, la plus vaste ci La plus importante qui soit, est 
sans cesse augmentCe: depuis 1966. plus de 6011/o (Ins nouvelles acquisitions soft 
canadiennes. On y trouve de nombreuses wuvres des grands maitres ainsi qu'une 
collection croissante d'art contemporain. d'estarnpes et (IC dessins, et des wuvres qui 
ont obtenu Ic diplôme de l'AcadCmie royale canadienne. 

La Galerie onganise a l'intention des visiteurs des expositions. des conferences. des 
protections de films et des visites commentees. Le public a Cgalement accCs a sa 
hibliothéque de rCfCrence qui contient plus de 60.000 volumes et pCniodiques sur 
I'histoire de l'art et des sujets connexes. 

l.a Galerie prepare. (laos l'intérCt de tous Ins Canadiens. des expositions itinCrantes. 
des tournees de conferences. des publications. des reproductions et des films. En mCme 
temps. dIe fail connaitre l'art canadien a l'etranger en participant ii des expositions 
internationales et en prCparant (In grandes expositions d'art canadien; dIe fait 
Cgulement venir d'impontantes expositions an Canada. En 1977-78, dIe a organisC et fait 
circuler 25 expositions. qul ont CiC vues par plus de 245.000 personnes dans 30 villes au 
Canada. 

Le Musée national de l'homme. Ce musCc recueiLle, conserve. interprCte et expose 
(Ii's objets relatifs au patrimoine historique et culturel des (liverses ethnics 
canadiennes, et effectue des recherches et public des donnécs a cc so jet. 



Le Muséc occupe nouf salles d'expositions permanentes dans l'êdifice Victoria. On 
peut mentionner entre autres: c4:Epopee humaine'. galerie d'introduction: <<Le Canada 
avant Cartier>, qui relate la préhistoire do Canada: >Les Inuib>. etude sur les habitants 
do Nord: Les peoples des longues maisons'. portrait do Ia societe iroquoise: <Les 
chasseurs de bisons>, étude des Indiens des Plaines: et ><I.es enfants do corbeau. sur Ia 
vie des Indiens do Ia cOte nord-ouest. Les plus recontes expositions permanentes, 
<Quelques arpents do neige> et "Notre patrimoine: lodyssee canadienne, traiteni de 
l'histoire do peuplement et du développement social au Canada et de Ia riche mosaique 
do cultures créée par les pionniers. 

Los travaux do Musèe soot effectués par sept divisions. La Commission 
archéologique du Canada effectue des recherches et des fouilles sur los sites menaces 
de destruction ou dendommagement. I.e Centre canadien dCtudes sur Ia (:ulture 
traditionnelle possCde les plus importantes archives de culture traditionnelle do payS. 
Le Service canadien dethnologie effectue des recherches approfondies sur les cultures 
autochtones et mCtisses du Canada. Le MusCe do guerre du Canada soccupe do 
recherches, dexpositions et do publications concernant l'histoire militaire, et abrite one 
vaste collection do souvenirs allant des wuvres d'art aux chars d'assaut, La Division de 
I'histoire effectue des recherchos sur Ia sociCtC et la culture matérielle all Canada 
depuis les debuts de Ia colonisation européenne. La Division des programmes 
nationaux organise des expositions itinérantes au Canada el il I'Ctranger. La Division de 
l'éducation et des affaires culturelles produit des instruments éducatifs dont Ia série "Le 
Canada en iinages>, des films et des <musêotrousses>>. et offre des programmes locaux a 
I'intention des Ocoles el du grand public. 
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Le Musée national des sciences naturelles. Ce niusée se compose do divisions qul 
soccupent de botanique, do zoologie des invertébres, de zoologie des vertébrés, de 
mineralogie, de paleobiologie, d'interpretation et de vulgarisation. II compte en outre 
le Centre canadien d'identification aquatique et to Centre d'identification zooarchéolo-
gique. on l'on identifie les restes d'animaux provenant de fouilles archéologiques. 

Le Musée participe a 70 grands travaux de recherche effectués soit par son personnel. 
soil par des scientifiques associés des universités et d'autres organismcs externes. Ses 
collections comptent plus de 4 millions de specimens scientifiques (1W  soft a Ia 
disposition des scientifiques du monde entier. Le Musée public Cgalement des 
documents dintérét scientifique sur des sujets relatifs a ses collections. 

Les grands travaux de renovation de l'édifice Victoria, qui abrite Ic Musée national 
do Ihomme et le Musée national des sciences naturelles, touchent a leur fin. Cinq salles 
dexpositions permanentes intitulées <<La Terre>>. <<La Vie a travers los ages>>. <<Les 
Oiseaux du Canada>>, <<LCS Mammiféres du Canada>>, ci <<La Vie Animale>> se composent 
de montages audiovisuels. do dessins, do modCles. d'objets que les visiteurs peuvent 
manipuler, et de milliers de specimens provenant des collections du Musée. Des 
expositions temporaires provenant du Musée on d'ailleurs sont présentées dans une 
salle spéciale, et des expositions sur la vie des végétaux et les animaux clans Ia nature 
soft en voie de preparation. 

Les conferences, projections de films ci programmes spéciaux d'interprCtation offerts 
par le MusCe ont de plus en plus la faveur des écoliers et du grand public. Des ouvrages 
de vulgarisation, un service de préts de materiel Cducatif aux êcoles et un programme 
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dexpositions itinérantes permettent a tous los Canadiens de mieux prendre 
connaissance tie leur patrimoine national. 

Le Musée national des sciences et de Ia technologie. Ce musée recoil chaque arinée 
plus dun demi-million de visiteurs qui peuvent monter dans des véhicules et 
manipuier ou simpiemeni admirer les montages animés qui rehaussent ses collections. 
Dc plus. 200.000 personnes visitent chaque année Ia Collection nationale de 
l'aéronautique a l'aéroport de Rockeliffe. 

Les salles dexpositions du Musee prCsentent des maquettes de navires, des horloges. 
des appareils de communication, un élevage de poussins, des machines agricoles 
anciennes et modernes, des presses dimprimerie et des objets relatant l'histoire de 
laviation au Canada. L'histoire des transports terrestres au pays est iilustrée par divers 
engins, depuis les traineaux et carrosses jusqu'aux locomotives a vapeur géantes et aux 
premiOres automobiles. Jeunes ci adultes sen donnent a ccur joie dans la salle de 
physique qui présente des illusions cl'optique et des instruments leur perinettant de 
mettre leurs connaissances a lépreuve. Lobservatoire do Musée abrite le plus grand 
telescope a refraction au Canada, qui est utilisé pour observer les étoiles dans le cadre 
de programmes éducatifs présentés en soirée. 

Des guides assurent Ia réalisation de programmes Cducatifs sur des sujets généraux 
ou particuliers a lintention de tous les groupes d'áge. Durant los mois dété, un train it 

vapour qui fail l'aller-retour entre Ottawa et Wakefield, ati Québec, évoque les voyages 
dantan. En outre, le Musée conçoit et execute des expositions qui voyagent parfois 
dans tout le Canada, et effectue des échanges dobjels avec d'autres musées au Canada 
et a létranger. 

La Collection nationale de I'aéronautique compte une centaine d'appareils qui 
représentent les progrAs de laviation depuis ses debuts jusquâ nos jours, et 
limportance de Ia machine volante dans Ia découverte et le développement du Canada. 
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Bibliothèques et archives 

Bibliothèques 
II existe dEs bibliotheques au Canada depuis le debut du XVIIIt siècle. Avant 1850. on 

comptail des hihliothèques juridiques. thCologiques. universitaires et privées. ci depuis 
cette date soft apparues les hibliothêques spCcialisCes dans Ic dornaine des affaires et 
de l'industrie, puis les hibliothOques publiques subventionnées. Depuis la Seconde 
Guerre mondiale, totites les hihliotheques connaissent un essor sans prCcédent. 

Vu que dans Ia fédCration canadienne les bibliotheques relCvent de Ia competence 
provinciale, ii n'existe pas de système national unifiè de hibliotheques. Los systCrnes de 
bihliotheques publiques des provinces, malgré de légéres differences, se ressemblent en 
ce qu'ils soft supportés par les administrations locales on provinciales (sauf an Yukon 
ci dans les Territoires dii Nord-Oii(st oU ils hCnCficient do suhventions federates). et Ia 
coordination est assurée par un OrganiSme central. 

Les hibliotheques publiques canadionnes sont des fournisseurs do rnatière imprimCe 
et non imprimèe, pour l'agrement. l'information ou l'èductution de leur clientele. 
Certaines s'occupent activement de fournir des renseignements sur les services et 
amCnagements communautaires. Un nomhre encore plus grand prend des movens pour 
faire bCnCficier des services de bibliothèque ceux qui ne peuvent se dCplacer ou qui ne 
so rendent pas aux bihliotheques: personnes Cgées. malades, prisonniers, handicapes 
physiques ci démunis. A lintention des personnes dont Ia langue maternelle nest nile 
francais ni l'anglais, les hibliothéques offrent des ouvrages en tangues étrangCres. 
souveni avec l'aide do Biblioservice multilingue de la BibliothCque nationale. qui 
organise des collections de livres en langues CtrangCres ci les prCte aux services 
provinciaux de bibliothéques pour qu'elles circulent dans les regions. 

Le Canada compte environ 10.000 bibliotheques scolaires, abstraction faite des 
collections de classe non orgunisCes. Grace a Ia gamme Ctendue (Ic ressources qui vient 
s'ajouter aux documents imprimCs: films, enregistrements. bandes magnétiques, 
diapositives et presentations. celles-ci soft en train de devenir des <cenlres de 
documentation multimCdia. 

Les hibliothCques do college et d'universitC ont connu une expansion trés rapide thins 
les annèes 60 ci au debut des annCcs 70, mais actuellement ii so produit un 
ralentissement. Ces hibliotheques ont automatisé hon nomhre de leurs operations pour 
pouvoir mieux absorber une charge de travail croissante. Elles oni aussi cherchC a 
collahorer dons les domaines de l'automatisation, de Ia rationalisation des collections et 
de la misc en commun des ressources. de sorte que des réseaux informatisCs se créent 
ou soot létude dans tonics les regions du Canada. A ccl Cgard. Ia BibliothCque 
nationale a effectuC ou finance on certain nombre deludes, par exemple sur los 
collections d'ouvrages juridiques. de documents publics. de musique. et  sur les prCts 
entre bibliotheques. 

Les hibliotheques specialisees, soit celles qui desservent des entreprises, des 
associations. des institutions comme les musCes, les hopitaux, los ministCres ci les 
organismes gouvernementaux. se  chiffrent a plus de 1.000. Les hibliothéques 
gouvernementales sont gCnCralement les plus importantes, en particulier spCcialement 
les hibliotheques des assernblees législatives des provinces. Certaines bibliotheques 
fédérales sont de fait des hibliotheques do documentation dons leurs domaines propres 
pour l'ensemble du Canada, mais en gCnCral les bihliotheques spécialisées ne 
desservent que les usagers autorisOs des organismes qul les supportent. 

A léchelle nationale, Is bihliotheque de documentation scientifique pour Ic Canada 
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est linstitut canadien de linformation scientifique et technique (ICIST). anciennement 
Bibliothéque scientifique nationale. Les services de l'!CIST a l'intention des exécutants 
de recherche scientifique et des milieux industriels comprennent, en plus dune 
collection d'appoint de publications en série ci (IC monographies, un service aulomatisC 
de diffusion selective de linformation (DSI), on service connexe de recherches 
documentaires en ligne (CAN/OLE). ci Ia publication d'une lisle collective des 
publications scientifiques en série conservées au Canada. 

La Bibliotheque nationale do Canada a célébré son 25" anniversaire en 1978 ci a 
marque loccasion en effectuant une étude approfondie de son rOle (lans l'avenir. Elle 
continue a augmenter ses collections dans les letires et les sciences sociales, ii rCunir 
des ouvrages de toutes sortes sur Ic Canada. ci a exercer on grand nombre de fonctions 
au niveau national. En vertu de Ia Loi de 1969 sur Ia BibliothCque nationale, die veille a 
lapplication du rCglement concernant Ic depOt legal, public la bibliographic nationale 
Canudianciet tient a jour les catalogues collectifs a partir desquels les hihliotheques et 
les chercheui's peuvent retrouver l'endroit au Canada oO sont conserves des ouvrages 
particuliers. Elle attrihue en outre les numéros internationaux normalisés du livre 
(ISBN) pour les publications de langue anglaise et les numCros internationaux 
normalisés des publications en série (ISSN) pour bus les périodiques canadiens. File 
fournit un service DSI pour les leltres ci les sciences sociales et effectue, a un prix 
minime. des recherches retrospectives dans un certain nombre de bases de données 
pour les hibliotheques et les particuliers. Elle joue on rOle de premier plan dans Ia 
promotion des réseaux bibliographiques nationaux. 

Au Canada, les bibliothecaires recoivent une formation universitaire. Sept 
universités décernent une maitrise en hibliothéconomie et deux. Toronto et Western 
Ontario, un doctoral. Dc plus, un grand nombre de colleges communautaires dispensent 
des cours postsecondaires pour Ia formation de bibliotechniciens. 



':'' 

!(bjIUtJS (iI 

Archives publiques 
Les Archives publiques du Canada oft pour mandat d'acquérir, de conserver ci de 

mettre ii la disposition du public tout document portant sur les divers aspects de Ia vie 
canadienne et Ic développement du pays. 

A une certaine époque, les documents manuscrits recevaient une attention presque 
exclusive de Ia part des chercheurs. Aujourd'hui on reconnait une egale importance 
aux documents de toute espéce en taft que source authentique d'information. Les 
Archives publiques comptent maintenant des divisions distinctes pour les manuscrits, 
cartes et plans, tableaux, dessins et estampes. photographies, enregistrements visuels et 
sonores.et  archives ordinolingues. 

Les Archives exercent des fonctions également importantes en matiêre de gestion 
des documents publics. La Direction de Ia gestion des documents aide les ministéres et 
organismes fédéraux a êtahlir et administrer des programmes efficaces de gestion et 
d'élimination des documents. Ici encore on attache heaucoup dimportance aux 
microfilms et aux documents ordinolingues. Le Service central du microfilm de Ia 
Direction de ladministration et des services techniques execute des travaux de 
microfilmage au prix coUtant pour la plupart des organisrnes clti gouvernement fédCral. 

La maison Laurier, ancienne residence a Ottawa des premiers ministres Sir Wilfrid 
Laurier et William Lyon Mackenzie King, est administrée par les Archives publiques. 
La presence de tableaux. de porcelaines et d'argenterie ajoute au noble charme de cette 
demeure, qui accueille chaque annéc plus de 25,000 visiteurs canadiens et étrangers. 

Les Archives ont également mis sur pied un vaste programme d'expositions 
destinCes a faire connaitre leurs nombreuses activités. Ainsi, la Direction de Ia gestion 
des documents ci Ia Division des archives fCdérales préparent pour novembre 1979 une 
conference et une exposition denvergure nationale. La conference, qui portera sur les 
archives fédérali's et sur Ia gestion et La conservation de ces derniCres a titre de 
documents histuriques, coIncidera avec La Semaine internationale des archives. 
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L'administration publique ella politique culturelle 

Responsabilités privée et publique 
'bUS h's (inadiens vivent leoN cultures. inais tres peu en parlent. Lorsqu'ils en 

discutent. us considerent generalement Ia culture comme une affaire essentiellement 
personnelle. Bien que certaines formes daide gouvernementale soient les bienvenues, 
toute tentative par quelque administration puhlique que cc soit de dte.rminer le 
contenu de Ia vie culturelle Se Irouverait en conflit avec les valeurs canadiennes. 

N(annioins. on exige de la(Iministration mhIique certains genres de services 
culturels. II semble y avoir un intêrêt croissant pour diverses formes (I expression 
culturelle qui définissent le Canada et les Canadiens. Les problémes sont compliqués 
par Ia diversité culturelle de Ia population. Ia decentralisation de lautorité pUI)lique et 
l'ouverture do Canada aux (:ourants venant de lEurope. des Etats-Unis et dautres 
parties du monde. Les ressotirces provenant du marche et (IC laide privèe sont 
importantes, mais insuffisantes; on saccorde ii reconnaitre que les pouvoirs publics 
doivent égaleinent faire leur part. 

Les politiques culturelles du Canada se caracterisent donc par Ia recherche (Ic 
moyens adequats d'offrir one aide gouvernementale poor Ic développement culturel. Ia 
production artistique et Ia jouissance des arts, sans toutefois imposer (IC valeurs, (IC 
contrOle ou de censure officiels. 
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L'administration publique et le patrimoine culturel 
Que ce soit par accident historique ou par decision concertêe. l'administration 

publique est propriétaire de nombreux éléments du patrimoine culturel des Canadiens, 
depuis des monuments nationaux comme les edifices du Parlement jusqu'aux registres 
dobscurs prétres de paroisse du Me siècle, en passant par les collections les plus 
representatives de la peinture canadienne. Cette fonction a donnO lieu a la creation 
dinstitutions importantes telles que les archives fedérales et provinciales. les services 
des lieux et monuments historiques et les galeries dart et musées administres par les 
trois paliers de gouvernement. Bref, les administrations publiques sont les plus grands 
collectionneurs et exhibiteurs du pays. 

Les fonctions a cet égard sont assumées de multiples facons. Les collections sont 
réguliérement agrandies et diversifiées. Les installations et les services de presentation 
sont améliorés de sorte que les biens publics soient plus significatifs et plus facilement 
accessihies au public. 

En ce qul concerne Ia construction des bâtiments. les trois niveaux d'administration 
publique se sont attaches aussi bien a l'aspect esthétique qu'à des considerations 
fonctionnelles, qu'il s'agisse de l'architecture ou de l'utilisation d'uvres d'art a La fois a 
lextéricur et a l'intCrjeur des immeubles. Récemment, on a assisté a la renovation 
d'édifices faisant partie du patrimoine culturel. que cc soit pour leur intérét historique 
comme dans le cas de l'HOtel de yule de Kingston ou en vue de nouveaux usages 
comme dans le cas des bureaux du gouvernement. 

A titre de propriétaires, les administrations publiques sont disposées a construire et a 
exploiter des aménagements destinés a des expositions ci a des spectacles. Au cours des 
15 dernières annécs, nombre de ihéátres et de salles de concert ont été construits. En 
fait. tous les grands centres urbains, et bon nombre de centres plus petits soft 
maintenant assez hien équipés. 

II est intCressant de constater que les investissements en biens et en aménagements 
culturels pour l'agrement du public ne soft pas limités a un seul niveau de 
gouvernement. Des bibliotheques, salles de concert, collections d'uvres d'art ci 
edifices faisant partie du patrimoine culturel sont la propriété tantôt de municipalités, 
tantOt des administrations fédérale et provinciales. Nombre d'ententes ont W. élaborées 
en vue d'améliorer les services et de faciliter Ic financement. surtout du cOté des 
investissements. Les subventions fédérales aux provinces et aux municipalitCs revétent 
une importance particuliere, notamment pour La construction de lieux d'expositions et 
de spectacles; les suhventions provinciales aux municipalutes sont essentielles pour Ia 
construction et l'exploitation de bibliotheques publiques, de centres culturels et de 
nombreux programmes au niveau Local. Certaines provinces versent aux municipalités 
de fortes sommes provenant des loteries pour l'investissement dans des installations 
culturelles et rCcréatives. 

Soutien des artistes 
Iusqu'au milieu du siècle, les administrations publiques tenaient pour acquis que les 

artistes feraient leur chemin tous seuls, et se contentaient d'acheter des ceuvres pour 
des collections ou a d'autres fins publiques. Aucune somme importante n'était 
régulièrement affectée au soutien des artistes a part l'achat du produit. 

En 1949, le rapport de Ia Commission Massey-Lévesque a marqué un tournant en 
faisant ressortir Ic fait qu'une vie culturelle florissante au Canada ne pouvait ètre 
soutenue uniquement par les recettes do marchC, par le hénAvolat et par des artistes 



vivant dans la pauvreté. Depuis lors, les administrations publiques ont reconnu, 
quoique lentement, qu'il est justifié d'employer des deniers publics pour suhventionner 
peintres, danseurs. musiciens et autres artistes, ainsi que les institutions pour lesquelles 
us travaillent. Méme aujourd'hui, peu d'artisies professionnels approchent des niveaux 
de revenu considérés comme normaux dans les autres professions, mais le niveau 
acijiel dexpression artistique au Canada est dans une certaine mesure le reflet de l'aide 
gouvernementale. 

Plusieurs techniques soot utilisées pour acheminer les foods publics aux artistes do 
facon rationnelle, sans contraindre ou tenter do contrOler l'orientation de leurs travaux. 
Certains conseils des arts ont été étahlis en dehors de Ia structure gouvernementale 
normale. Le Conseil des Arts du Canada, instrument quo s'est choisi Ic gouvernement 
fédéral, est une fondation ou trust l)ublic sans but lucratif qui prend ses propres 
decisions ci n'est régi que par sa loi constitutive. Plusieurs administrations provinciales 
utilisent cc modêle, queues adaptent aux exigences régionales. 

Les conseils des arts, tie leur cOté, consultent la communauté artistique elle-mémo et 
s'en remettent a des professionne]s reconnus daris une discipline donnée pour 
determiner Ia meilleure facon de distribuer les foods disponibles. 11 y a rarement assez 
de fonds pour satisfaire tous los hesoins et des choix trés difficiles doiveni étre faits; 
l'objet du systéme est donc de reconnaltro l'excellence le plus objectivement possible. 

L'admnistration publique et I'èducation 
Au sens large, toute politique en matière d'éducation est une politique culturelle. Les 

écoles sont les plus importantes institutions culturelles de Ia société canadienne. En cc 
qui concerne l'administration publique, l'éducation est une fonction provinciale 
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administrée en grande partie au niveau municipal. Le sujet est donc três vane. 
complexe et de nature locale, et les paragraphes qui suivent ne peuvent presenter que 
quelques caracténistiqucs générales. 

Les programmes scolaires du Canada ont toujours reconnu I'importance des arts en 
tant qu'élCment d'éducation gCnérale. Depuis quil y a des écoles on enseigne La 
littCrature, et dans hon nombre de provinces La tendance actuelle consiste a metire 
l'accent sur les oeuvres contemporaines, en panticulier sun tes wuvnes canadiennes. La 
musique fait egalement partie de l'enseignement. et de nombreuses écoles offrent des 
programmes darts visuels. 

Récemment, on semble noter un intérét croissant, reflété a Ia fois par les politiques et 
par lorientation des Clèves, pour les arts de La scene, La television et le cinema. On a 
découvent que la télévision pouvait senvir a Ia lois d'aide a lenseignement et (IC sujet 
d'étude, ci de nombreuses innovations inténessantes et utiles ont été faites dans 
l'utilisation de Ia technique video comme autre moyen d'expression culturelle. 

En collaboration avec les conseils scolaires, et souvent grace au support financier 
d'autres niveaux de gouvernement, nombre de troupes montent des spectacles a 
l'intention des êléves, et associent des troupes étudiantes a leurs pnincipales 
néalisations. Dc plus, diverses troupes professionnelles et groupes commtinautaires 
presentent des pièces a I'intention des jeunes en dehors du cadre scolaire. 

L'administration publique ella réglementation 
Se conformant a l'opinion publique, les gouverriements ont généralement évitC toute 

intervention volontaire dans le domaine des arts ci de Ia vie culturelle de la population. 
traitant les artistes ci les onganisations culturelles comme de simples citoyens ou 
comme des entreprises. Néanmoins. d'importanies mesures de réglementation ont Cté 
établies dans quelques domaines bien détenminés. En voici deux ou trois exemples. 

Les gouvernements fournissent un cadre juridique a production artistique (par une 
legislation portant sun les droits d'auteur ci d'autres droits par exemple), et, de plus. Ia 
politique fiscale vise a favoriser les arts et autres activités culturelles au moyen 
d'exemptions d'impOt sur les dons privés aux organisaiions artistiques. Dans centains 
cas, its ètaient egalement disposes a intervenir lorsque les producieurs canadiens 
étaieni desavantagés sun le plan économique face a des concurrents Ctrangers qui 
pouvaieni réalisen des coCis unitaires exinémement bas du fail de leur accès a 
d'importants marches internationaux. 

Récemment, bon nombre d'adrninistrations provinciales et municipales ont 
manifesté un intCnét reel pour les lois visant a empCcher qu'on démolisse ou qu'on 
défigune des constructions privées faisant panic du patrimoine du Canada, ainsi qua 
protéger les alentours. Là encore, la réglementation s'accompagne souvent dune aide 
destinée a encouragen Ia nesinuration ella reanimation de ihCritage (;ulturel lCgué par 
les génOrations passCes. 

L'administration publique et Ia production artistique 
A quelques exceptions prés. par exemple le cas de l'Orchestre du Centre national des 

Ants. les administrations publiques oni toujours préfere se tenir a I'écart de Ia gestion, 
mOme indinecte. des spectacles artistiques ou de Ia production d'uvnes d'art; le travail 
de l'aniiste ou de Ia troupe, hien que souveni destine au public, reléve du secteur privé. 
Là oil Ia presence gouvennementale existe, die se veut discrete, utile et neutre. 
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the Father. piece prtxiuite par ta Corn-
pagnie du l'hëritrv du Centre ,1(Jtl000J 
des Arts. O Ottawa. 

La principale exception a cette régle se trouve dans le cas de la radio ci de La 
télévision, ou les limites de la technologie. La réalité économique de l'industrie et le 
caractère et l'étendue du pays oft necessité un système de gestion a Ia fois publique et 
privee. Toutefois, méme dans le secteur public de cette industrie. on a choisi 
délihérément dagir par lentremise de sociétès specialement constituées de façon a ne 
pas influer sur Ic contenu des programmes, et les secteurs public et privé soft tous deiix 
reglementes par on conseil distinct qui nexerce aucune fonctiort au niveau de 
lexploitation. 

En taft qu'institutions culturelles, les entreprises de radiodiffusion ci de télévision 
figurent au deuxième rang aprés les écoles. et  certains les placent méme au premier 
rang. On ne saurait surestimer l'importance culturelle des réseaux de radio et de 
télévision de Radio-Canada. qui appartiennent au gouvernement et qui desservent 
presque tout Ic Canada en francais et en anglais. De plus, une importante innovation 
dans Ic secteur public de Ia diffusion est Ia creation de services provinciaux de 
tClévision educative: ceux-ci sont normalement exploités par des sociétés spécialement 
constituées et viennent completer les services de Radio-Canada et des chaines privêes 
par une programmation concue At l'intention des écoliers, des enfants d'áge prescolaire 
et des étudiants adultes. 

Les politiques culturelles des administrations publiques sont prohahlement un reflet 
plus ou moms fidèle des caractéristiques culturelles, des aspirations et des prioritCs de 
Ia population canadienne. 81ant donnC quil s'agit d'une population diversifiée. 
dispersee et pluraliste, les politiques sent egalement diversifiCes, et peut-ètre parfois 
contradictoires. Comme le pays lui-méme. Ia politique culturelle est une mosaIque. non 
pas un creuset. 



Education 

Responsabilité constitutionnelle 
Lorsquo Los (luatro  premieres provinces (lu Canada oft W. rêunies en 1867. une des 

conditions do lunion ètait quo Lenseignement soil du ressort des provinces ci non du 
gouvernement fêdèral. La constitution do Canada. lActe do lAmerique clu Nord 
britannique, a donc ètè furmuléc do façon a donner aux provinces La competence 
exclusive en cette matiérc ci a proteger los systemes denseignement existants. A 
mesure quo dautros provinces so sont jointes au Canada. COS dispositions do LAANB 
(article 93) ont Ate réaffirmAes. 

Officiellement IAANB ne reconnait pas Ia presence do gouvernement fAdAral dans 
lonseignemont. Celui-ci exerce toutefois des pouvuirs directs a lAgird des personnes 
qui ne relèvent pas des autoritAs provinciales (atitochiunes. personnel des Forces 
armAes et personnes I leur charge ati Canada et lAtranger. et  dAtenus des 
Atablissements fCdArux). En mitre, a mosuro quo lenseignement sest developpe. Ia 
participation indirecte du gouvernement fOdAral sost accrue par Ic hiais dune aide 
financiAre pour La construction decoles de formation professionnelle et technique, do 
contributions au financement do l'enseignement supArieur et dune aide aux provinces 
pour encourager Lo hilinguisme. 

Administration provinciale 
l:tant donne quo Lurganisation et Ladrninistration do Lenseignernent rolt'vont do 

(:h1que province ci lerritoire, it ni'xisto pas do système uniforme au Canada. 
Lautonomie des provinces a donne lieu ii L'Atablissement de systAmes distincts qui 
reflAtent Los traditions historiques et culiurelles et les conditions socin-Aconorniques. 
Chaque système est unique sous certains aspects (organisation locale, structure par 
annAcs, financement, programme scolaire. examens). 

Chaque province a on ministére (10 lEducation dirige par un ministre comptable a 
lAssembLAe legislative. Le ministCre est administrA par on sous-ministre, fonctionnaire 
ci gAnAraLemoni Aducateur de carrière, qui conseiLle Ic ministro ci assure La permanence 
des politiques. Dans certaines provinces, des ministAres distinets soccupent de 
lenseignement postsecondair'e et des questions do main-dmuvre connexes. La 
rAglementation des universitAs ci colLAges vane dune province i l'autre. 

Administration locale 
Bien que les Assemblees LégisLatives provinciiles el Los ininistAres do L'Education 

fournissent Ic cadre junidique dans lequel s'inscrit l'activitA des ecoles publiques, 
lexploitation effective des Acoles est delAguCe pour one bonne part a des conseiLs 
scolaires Locaux composes de membres Abs no nommAs et dont los fonctions sont 
dAtt'rminAes par Los lois provinciales et los règlements des ministAres. [curs attributions 
varient dune province a lautre, mais dIes comprennent en gAnCraL La construction des 
écoles. le transport des éléves. lembauchage des enseignants et Ia determination des 
taux des impAts scolaires. Leurs budgets sont toujours soumis aux ministères de 
lEducation. 

L'organisation structurelle Locale de Lenseignoment sest modifiee avec les annAes. 
- iwn 

 
Q-a rhns deux urovinces it existe depuis trés longternps do grands districts 
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scolaires (en Alberta depuis 1937 et en Colombie-Britannique depuis 1945), dans irs 
autres provinces les districts ont too jours êté plus petits: ces derniêres années us ont 
tous été regroupés progressivement dans de grandes divisions administratives. A Terre-
Neuve, leur nombre est passé d'environ 300 a 35, thins l'Ile-du-Prince-Edouard de 300 a 
cinq, et au Nouveau-Brunswick de 400 a 33. Le Quebec a créé de grandes divisions 
administratives pour les écoles secondaires en 1961 et a depuis réduit Ic nombre de 
conseils scolaires pour Irs e(:oles primaires. de plus de 1.000 a 175. En Ontario. plus de 
3.000 petits conseils des écoles primaires ont été rempiacés par des conseils de comté 
charges de l'enseignement prirnaire et secondaire: ladministration locale de Ia plupart 
des écoies catholiques romaines sCparêes en Ontario a également etC organisée en 
conseils de comté ou en conseils couvrant plusieurs comtCs. Au Manitoba. Ia 
rCorganisation des années 60 a donnC lieu au remplacernent de 1,400 districts par 60 
conseils qui administrent les écoles primaires et secondaires. En Saskatchewan, ii 
existe de grandes divisions scolaires dans les regions rurdles, mais dans les villes les 
conseils sont encore nombreux. La mCme situation se retrouve en Nouvelle-Ecosse øü 
I'on a de grandes divisions géographiques pour les écoles rurales. tandis que chaque 
municipalité urbaine possCde son propre conseil scolaire: ces derniCres années, 
cependant, trois conseils rCgionaux ont èté créés pour desservir des écoles rurales et 
urbaines. 
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Organisation scolaire 
Lorganisation do lenseignement primaire et secondaire vane tellement quil n'existe 

pas de modèle commun. 
A Thrre-Neuve, le système comporte ii annèes ci tine annèe do maternelle non 

obligatoire. On donne generalement de Ia a Ia 6' a lécole primaire et de hi 7 a Ia iie 
a lecole secondaire. mais ii existc des variations locales. Un diplome do 11 dolt faire 
quatre ans duniversité pour obtenir un baccalauréat. 

Dans lIle-du-Prince-Edouard. au  Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique ii 
y a 12 années détudes pnimaires ci secondaires. suivies de quatre années duniversité 
pour le haccalaurèat. Ni lIle-du-Pninco-ldouard ni le Nouveau-Brunswick noffrent 
des programmes préscolaires dans los écoles publiques, tandis que cc programme est 
prSqL1C universe! en Coloiuhie-E3ritannique. Dans los deux proViflceS Manitimes. on 
donne gAnéralement do La i' a hi 6e dans los êcoles primaires et de La 7e ii Ia l2e dans les 
ecoles secondaires; dans certains cas, la 7 a La W constituent Ic secondaire do ier  cycle. 
En Colombie-Britannique. on fail génenalement de Ia 1 a La 7e dans los écoles 
primaires et de La Beii Ia l2e  dans les écoles secondaines. et dans certains cas Ia ae  a La 
be constituent Ic secondaire de 1r  cycle. 
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1. Statist ique sommaire de l'enseignement au Canada, 1976-77 

Nombre 	Nombre 
d'etahlis. 	d'ensegnants Eflectils a 	Depinses 

Type d'ensvgnenii'nt 	 serneflts 	a ?nps phin temps plein 	S mmlliers 

Pri noim re-se;ondi i ri 
Prm'scoluire ......... ..... 	....  
lrea8einnee 	 ..... 

13 	année .................. 

Pnstsecondamre 
Non universitaire ................ 
t Ii iversi Iii n' .................... 

1t'r i:vt:lt.... ........ ........... 
2e ci 3v  cycles ................ 

Total partiel .... .. 	.... ........ 	... 

Coursde méliers .................. 

Educanon permanenti' 
Inscriptions ....... 

Avec crrdits ................. 
Sanscrédits ................. 

Fffem:ttfs .................. 
Avec credits ................ 
Sins credits ................. 

	

15.227 	 274,512 
	

5.507,878 	10.131.600 
390.278 

3.402,751 
1.714.849 

	

189 	 18.674 
	

227.889 	1.069.758 

	

86 	 31.675 
	

376.506 	3.062.674 
335.866 
40,640 

	

15.482 	 324.861 	6,112.273 
	

14.264.112 

	

85 	 5.433 2 	253.032 1 
	

973.963 

2.491.832 
969.317 

1.522.515 
1.665,753 

639.998 
1.025.755 

I  thin nies proviSoires. 	Dcnnnees iii' 1975-76. 	.. Chill ms non dispinnibles. 

La Nouvelle-Ecosse, Ic Manitoba. Ia Saskatchewan et 1'Alberta ont tous des 
systémes de 12 annCes, suivis do trois années duniversité pour le baccalauréat, En 
Nouvelle-Ecosse, Ia maternelle (appelée classe élémentaire) esi universelle: efle est 
facultative mais presque universelle au Manitoba et en Saskatchewan, ci en Alberta 
elle n'existe que depuis tout rCcemment. Dans toutes ces provinces, on donne 
génCralement do Ia 1 a Ia 6' dans les écoles primaires et de La 7e a Ia 12C  dans les Ccoles 
secondaires. et  dans certains cas La 7e a Ia 9e constituent Ic secondaire de jer  cycle. 

En Ontario, ii faut 13 années pour entrer a l'université et trois années d'université 
pour un haccalauréat. II est Cgalement possible d'obtenir un diplome dCtudes 
secondaires après Ia 12 mais cela ne mène pas directement a des etudes universitaires. 
CCnCralenient, Ia 1'e  A Ia 8e soft dispensées dans les ècoles primaires ci Ia ge A Ia 13" 
dans les Ccoles secondaires. Les Ccoles catholiques romaines sCparées, qui en vertu de 
Ia loi ne peuvent aller au-delà de Ia 10P sont normalement associées a des écoles privées 
offrant de La lie ala 13. 

Au Quebec, Ic systAme comprend 11 années jusqu'A La fin du secondaire, puis un 
programme de deux ou trois ans dans un college d'enseignemenl general et 
professionnel (CEGEP). Les éléves qui désireni poursuivre a I'université doivent faire Ic 
programme de deux ans dans un CEGEP, puis trois années d'études universitaires pour 
obtenir un baccalaureat. 
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Dans les Territoires dii Nord-Ouest, l'organisation scolaire est calquee sur celle des 
provinces des Prairies: le Yukon suit le modèle de Ia Colombie-Britannique. 

Enseignement primaire et secondaire 
Au niveau primaire. on dispense un enseignement gneral de base, tandis qu'au 

secondaire les êlèves peuvent choisir des cours qui répondent il leurs hesoins 
particuliers. Its ont généralement Ic choix entre plusieurs programmes et peuvent 
étahlir un plan deludes personnel. 

A une certaine Cpoque, les écoles secondaires dispensaient un enseignement surtout 
theorique en vue de luniversité: la formation professionrielte se donnait dans des 
établissements distincis a l'intention surtout de ceux qui ne désiraient pas faire des 
etudes postsecondaires. Aujourd'hui, bien qu'iI existe encore des ecoles secondaires 
techniques et commerciales, In plupart des écoles secondaires soft des écoles 
polyvalentes qui offrent des programmes intégrés de bus genres. 

Ecoles indépendantes 
Dans toutes les provinces, sauf a Terre-Neuve ci dans t11e-du-Prince-douard. it 

existe en dehors du réseau d'écoles publiques un certain nombre d'écoles primaires 
ci secondaires independantes ou privées. confessionnelles ou non confessionnelles. 
II existe également des maternelles ci des prématernelles pour les enfants d'áge 
préscolaire. Dans La plupart des provinces les écoles privées hénéficient d'une 
forme quelconque daide publique. 
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2. Elfectifs des écoles primaires et secondaires, 1976-77 

Prvtni,i' on lerritoire 	 I'ubliquts 	Prisëi's 	Federates 1 	lottil 

5,285.274 	185035 	33,187 	5,507.878' 

'l'erre-Nt-ut' .......... 157.803 293 - 158.09€ 
Il-du'PrinceEcliiti;ircl 27,919 - 58 27.977 
Nouselle.t':,iss', 201,759 1.410 646 203.815 
Not 0mm 	'ltrunsw o.k 	. 163.317 393 837 164.547 
Quolmom 1.319.511 86. 1101 4.894 1.410.515 
ontario 1.974.266 58.226 7.060 2.039,572 
Manitoba 225,854 7,642 7,402 240.898 
S&msjmatm:hewan. 	 . 219,327 1.573 6.399 227,299 
\ltmm'rIa 	... 	...... 	.......... 441,255 6,070 3,897 451.222 

colm,tihw-}3ritajmnmm1mjm' 536,481 23.318 1.974 561.773 
Yukon............... 	... 4,868 - - 4.866 
Torritoitos dii Nmmrd.Umiost 	. 12,916 - - 12.916 

Cmmmnprm'nd lus icotes imrmmsmmii.aalms pout' les avemmtleo it les simurds et les ecoles do mm store do In Defense 
natiminali' 	an 	Cimn;tdmi 	Emoims pour los autochtones mdminmstres par Ii nimnistere 	des 	Atfamres 
mndmmnnos ml do Nmmrd 	Est limit tin. 	• C ;oinprend 4.382 éleves thins los ecoles do mmnisterm do Is 
l)efmnsm' natannale in Eurotif. -Nomnt on zero. 

I' 
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Ecoles séparées 
Dans cinq provinces, des dispositions juridiques prévoient La creation d'écoles 

confessionnelles a lintArieur du réseati d'écoles financêes par l'administration 
pub ii que. 

A Terre-Neuve, les écoles publiques ont toujours eu on caractère confessionnel. 
Cependant, vers le milieu des années 60, les principales confessions protestantes 
(Eglise anglicane. Eglise unie et Armée du salut) ont fusionné leurs écoles et leurs 
conseits scolaires. Les Ccoles catholiques romaines. qui (Iesservent Ic plus grand groupe 
religieux. sont organisCes en 12 districts scolaires a léchelle (IC Ia province. Deux autres 
confessions religieuses, les Assemhlées pentecostales et les Adventistes du septiëme 
jour, administrent également des ecoles et ont chacune un conseil scolaire. 

Au Québec. ii existe deux systémes, un pour les catholiques romains et un pour les 
non-catholiques, hien que ces derniéres années la distinction fondêe sur Ia religion au 
etC remplacCe dans une certaine mesure par une distinction fondCe sur Ia langue 
d'enseignement. Les deux systCmes recoivent one aide publique equitable. 

En Ontario, en Saskatchewan of en Alberta, Ia loi permet La creation de districts 
scolaires sCparCs. Dans ces trois provinces, les districts catholiques rornains sCparCs 
administrent un grand nombre d'ecoles, et ii existe egalement quelques districts 
scolajres protestants sCparCs. En Saskatchewan et en Alberta, los Ccoles catholiques 
romaines sCparCes offrent Ia totalitC de l'enseignement primaire et secondaire, tandis 
qu'en Ontario elles ont droit aux impOts scolaires seulement jusqu'á Ia 10'. 

iission,consle,rIes Jesuitesen 	. 



r 

NOV 
j 
, 

i 
4l  

: 

I)t(tIiL 	 It 	•tIItI-HJi5IiIII4U 

Enseignement postsecondaire 
Dans les années 60 et 70, on a ol)serve one croissance extraordina ire des programmes 

et des moyens do poursuivre des etudes au-delà do niveau secoridaire. Autrefois. 
l'enseignement dispense par les universités Otait presque Ia seule forme denseigne-
ment posisecondaire. mais aujourd'hui toutes les provinces ont des colleges 
communautaires et des instiluls do technologie publics. 

Etablissements décernant des grades 
11 existe an Canada plusleurs types détablissements décernant des grades. 

Généralement, los universités offrent au moms des programmes menant a des grades 
en arts ci en sciences. Les grands etablissements décernent des grades allant jusqu'au 
doctoral dans divers domaines et disciplines. En 1976-77. ii y avail 47 universités au 
Canada. 

Los colleges darts libéraux soft des établissements de moindre envergure gui offrent 
des programmes menant seulement 6 des grades en arts. GénOralement, us dispensent 
aussi un enseignement en sciences. mais ne décernent pas de grades dans ce domaine. 
En 1976-77, ces colleges étaient au nombre de deux. 

Los colleges de théologie décernent des grades exclusivement en sciences religieuses 
ci en théologie. En 1976-77, il existait 12 colleges cle theologie independants dCcernant 
des grades et 15 autres affiliés ou associés a des universitCs. 

Dautres colleges spCcialises (cinq en 1976-77) offrent des programmes menant a 
des grades dans une seule discipline, par exemple en genie, en art ou en education. 

Le ministére de Ia Defense nationale finance et administre trois établissements oü 
l'enseignement est gratuit: le Royal Military College a Kingston (Ont.). Ic Royal Roads a 
Victoria (C-B.) ci Ic College militaire royal de Saint-Jean (Que.). qui est affilié a 
I'UniversitC de Sherhrooke. 
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3. Effectifs a temps plein des établissements postsecondaires, 1976-77 

Cul leges coin inn nan aires ci El all issemeri is di,-cernant (k'S 
'tihlisscniiits clinnexes gradvS ci colleges affilies 

Programmes Prcrammes 
de formation de passage a Le et  3 

Province technique I*universitO. ler cycle cycles Total 

Canada 	................ 151.371 76.518 335,866 40,640 604.395 

Terre-Neuve .......... 2.024 - 6,200 435 8,659 
Ile-du-Prince-Edouard . 752 - 1.478 - 2.230 
Nouvelle-Ecosse 	....... 2813 193 16.635 1,579 21,220 
Nouveau-Brunswick 1,454 - 10549 513 12,516 
Quebec 	................ 56.698 68.0201 66,660 10.979 200.357 
(.)ntariu 	.. 	.............. 58,919 - 145,851 18.134 222.904 
Manitoha ........... 3.434 - 16.690 1.606 21.730 
Saskatchewan 	... 2,387 - 14.179 785 17.351 
Alberta 	. 	 . . . 14.009 2,548 29.339 3.210 49.106 
Colomhie-llrit.uijoi1ut' 	. . . 8,881 7.757 28.285 3.399 48,322 

Estima inn 	"Ni-ant on zirO 

Pour entrer a l'université, it faut generalement un diplOme deludes secondaires et 
avoir suivi des coors particuliers et rAussi avec les notes requises. Dans Ia plupart des 
univer-sités, cependant. on accepte des eétudiants dàge mér" meme sits ne satisfont pas 
a boles les conditions normates. 

Scion Ia province. it faut de trois a quatre années d'études pour obtenir un 
baccalauréat général en arts ou en sciences. Les grades professionnels en cirnit, 
médecine, art dentaire. genie ci autres disciplines analogues exigent normalement de 
satisfaire en totalitC on en par-tie aux conditions requises pour Ic baccalaui'Cat. La 
plupart des universitCs offrent des baccalaurCats génCraux ci des haccalauréats 
spéciatisés; ii faut ordinairement one annee d'études de plus pour ce dernier. mais clans 
certains cas on peut l'ohtenir en suivant des cours supplementaires dans Ic clomaine de 
spCcialisation. 

Pour Ctre acimis a tin programme de maitrise, it faut normalernent avoir tin 
haccalauréat spécialisC ou l'Cquivalent. La plupart des programmes de maitrise 
component une on cleux années deludes supplCmentaires. plus une thOse. Pour 
postuler on doctoral, it faut avotr tine maitrise dans Ic domaine en question. 

Les frais dc scolanitO des universitOs varient 0 l'intOrieur des provinces et dune 
province a lautre. En Ontario ci en Alberta, its sont differents pour les Otudiants non 
canadiens. 

Etablissements postsecondaires non universitaires 
Paral101ement aux univ€'rsilt's, loutes les provinces ont cr00 des systOmes 

d'Ctahtissements non universitaires publics dont les colleges rOgionaux en Colombie- 



m1;1 ---  

: - 	- 	
- - 	_is• 

Britannique, les instituts de technologie et autres colleges publics en Alberta, les 
instituts d'arts appliqués et de sciences en Saskatchewan, Ins colleges d'arts appliqués ci 
de technologie (CAAT) ci ins colleges de tech nologie agricole (CTA) en Ontario, et les 
colleges d'enseignement général et professionnel (CECEP) au Québec. II existe 
également d'autres colleges postsecondaires offrant des cours dans des domaines 
spécialises comme les péches. les technologies marines ci les technologies paramédica-
les. Dans Ia piupart des provinces, les cours de sciences infirmiéres sont maintenant 
dispenses exciusivement par les colleges communautaires ci non plus par les écoles 
hospitaliOres comme dans in passé. 

Les critères d'admission des colleges communautaires publics sont génCralement 
plus souples que ceux des universités. On exige normalement un dipléme détudes 
secondaires, mais certains étahiissements admeitent également les <êlCves d'áge mUr 
qui ne satisfoni pas nécessairement ii ceite condition. ci certains offrent des 
programmes de ratirapage. En 1976-77, pres de 200 Ctahlissernents au Canada dis-
pensaient un enseignement postsecondaire non universitaire: 30 thins ins provinces 
de l'Aiiantique. 76 au Québec, 30 en Ontario. 31 dans les provinces des Prairies et 22 
en Colombie-Britanniqun. 

Formation des enseignants 
Pendant longtemps Ia formation des enseignants a Cté dispensée dans des écoles 

normales indCpendantes du système universitaire de Ia province. Tous ces Ctabiisse-
ments, a l'excepiion du Teachers' College de Ia Nouvelle-Ecosse, sont devenus des 
facultés de i'éducation des universités ou oft èté convertis en ètabiissements offrant 
des programmes menant a des grades en education. Le Teachers' College de Ia 
Nouvelle-Ecosse travailie en éiroite collaboration avec les universités de Ia province 
afin que ses dipiOmes puisseni postuier l'ohtention dun grade. 
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Formation technique et enseignement des métiers 
La formation technique et l'enseignement des métiers varient d'une province a 

l'autre, et souvent a l'intérieur d'une méme province. Las écoles secondaires offrent des 
programmes de formation professionnelle et technique, mais ii existe également 
d'autres établissements qui dispensent ce genre d'enseignement, par exemple les écoles 
de mètiers et les écoles commerciales publiques et privees, les divisions commerciales 
des colleges communautaires et des établissements assimilés. Des cours de métiers se 
donnent aussi dans le cadre de programmes de formation dans l'industrie. 

Education des adultes 
Les programmes d'enseignement a l'intention des adultes prennent de plus en plus 

d'importance au Canada. Conseils scolaires, colleges communautaires et universités 
offrent de nombreux cours pour les adultes dans le cadre de programmes a temps 
partiel en vue soit du développement personnel, soit de l'obtention d'un grade. D'autres 
programmes sont dispenses par des associations professionnelles, des organisations 
comrnunautaires, des églises, des bibliotheques publiques, des ministéres, des 
entreprises et des industries. II existe également des cours par correspondance. 

Principaux faits statistiques 
En 1976-77, l'éducation Ctait l'activité principale de 6,400,000 Canadiens, soit environ 

28% de la population totale. Sur ce nombre. 325,000 étaient des enseignants a temps 
plein et 6.100.000 des étudiants a temps plein dans 15.500 établissements d'enseigne-
ment. Las depenses au chapitre de l'enseignement pour 1976-77 se sont élevées a $15 
milliards ou 7.9% du produit national brat. 

La baisse de Ia natalité et le ralentissement de l'immigration ont donné lieu a une 
diminution des effectifs dans les ècoles primaires et secondaires qui devrait persister 
jusque dans les années 80. Cette tendance demographique aura bientOt des 
repercussions au niveau postsecondaire. 

Les effectifs au primaire-secondaire s'établissaient a 5.496,400 en 1976-77, soit une 
baisse de 2% par rapport a 1975-76 et de 7% par rapport au chiffre record de 5,900,000 
enregistré en 1970-71. On prevoit pour le reste de Ia décennie de faibles reductions 
annuelles des effectifs au niveau primaire: si l'on considére le chiffre sans précédent de 
3.844,000 enregistré en 1968 et le chiffre de 3,011.000 projeté pour 1981. Ia baisse sera de 
22%. II devrait se produire ensuite une stabilisation des effectifs pendant plusieurs 
années. puis une augmentation jusqu'au milieu des annèes 90. L'évolution au niveau 
secondaire ressemble a celle observée au niveau primaire, mais avec un ecart de sept ou 
huit ans. Entre 1966-67 et 1974-75, les effectifs ont augmenté de 32%, passant de 
1.366.200 a 1,808,600. En 1976-77, ils étaient tombés a 1,704,900. On prévoit une baisse 
soutenue jusqu'à environ 1,400,000 au debut des années 90, suivie d'une augmentation, 
Le prochain chiffre record devrait se situer a 1.700.000. au tournant du siècle. 

En 1976-77, les effectifs a temps plein au postsecondaire s'établissaient a 603.500. soit 
one augmentation de 2% par rapport a 1975-76. Les étudiants des universités figuraient 
pour 62% du total, mais ce taux d'augmentation au cours de Ia dernière dècennie a èté 
inférjeur a celui des èlèves des établissements non universitaires, dont le nombre 
inscrit a presque triple pour passer de 80,200 en 1966-67 a 227,000 en 1976-77; en 
méme temps les effectifs des universités ont grimpé de 60%, de 230,000 a 376,560. 

On prévoit une reduction de la population scolaire do postsecondaire au milieu des 
années 80. On devrait enregistrer un maximum denviron 673,000 élèves a temps plein 
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au debut des années 80 et un minimum de 527.000 vers le milieu des années 90. En I'an 
2000, les effectifs seraient de nouveau en progression. 

Plus de 250,000 élèves oft reçu un diplOme d'études secondaires en 1975-76, soit une 
augmentation de 4%. Environ 60% sinscrivent normalement dans des établissements 
postsecondaires. 

En 1976, les universités ont décerné 83,300 baccalauréats et premiers grades 
professionnels, 11,560 maitrises et 1,690 doctorats acquis. En outre, elles ont décerné 
53.000 diplOmes a des étudiants non inscrits a des programmes menant a des grades. 

Les dépenses au chapitre de l'enseignement de La pre-maternelle aux etudes 
supérieures ont atteint $15 milliards en 1976-77 et, selon lea estimations provisoires. 
pour 1977-78 elles seraient d'environ $16.5 milliards. Sur le montant total dépensé en 
1976-77, $10 milliards étaient destinés a I'enseignement primaire-secondaire, $4.1 
milliards aux universités. $1.0 milliard aux établissements non universitaires et $883 
millions a La formation professionnelle. 
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Los dépenses par habitant an titre do lenseignement ont grimpé de $208 en 1966 a 
$656 en 1976. ci par personne active, do $560 a $1,462. Nêanmoins. d'autres indicatours 
traduisent une reduction des dCpenses ii mesure quo los effectifs diminuent. En 1970, 
annéc oü los effectifs a temps plein ont atleint un sommet, le montant équivalait i 9% 
du PNB et representait 22% des funds publics, soit une proportion plus Clevée que pour 
tout autre grand secteur. En 1976, les dépenses denseignement Ctaient tomhCes a 7.9% 
du PNB, et le bien-Ctre social Atait passé au premier rang pour Ia proportion do deniers 
publics. 

4. Dépenses au litre de l'enseignement, selon le niveau et Ia provenance des 
fonds, Canada, 1971-72 et 1976-77 

Niveau d'enseignemi'nt Fleral& Pros instate' 	Municipale 

Droits et 
au ties 
sources tutu 

(mHtiers de dollars) 
1971 -72 

Primaire-secondaire 
Public' 	...................... 201.1 3,2012 1694.8 141.4 5,240.5 
Privp ........................ 0.1 27.2 13.8 107.7 148.8 

Total partiel ............... .203.2 3,228.4 1,708.6 249.1 5.389,3 

Postseconda ire 
Non unuversitaire ............. 51.3 427.0 3.8 47.9 530.0 
Univttrsutaure ............ 	... 244.9 1,204.2 1.1 414.3 1,864.5 

Total partiel .......... 	.... 296.2 1,631.2 4.9 462.2 2.394,5 

Formaticuit professionnelle 424.7 1071 0.1 34.0 565.9 

Total ........................ 924.1 4,966.7 1,713.6 745.3 8,349.7 

Ri'partutuuiru cm pourc:c-ntugc' 11.1 59.5 20.5 8.9 100.0 

1976-77' 

Prim,ire-seconda ire 
Public 1 	...................... 259.7 6,609.0 2,767.5 178.3 9.814,5 
Pose ........................ - 94.1 28.2 194.9 317,2 

Total partiel ...... 	.......... 259.7 6,703.1 2,795.7 373.2 10,131.7 

Post sec :uunda ire 
Non universitaire ............. 50.9 871.2 31.3 116.4 1,069.8 
Ilniversitaire ................. 440.3 2,143.6 0.7 478.1 3,062.7 

Total partiel................ 491.2 3,014.8 32.0 594.5 4,132.5 

Foruniution professionnc'lle 693.6 223.4 - 56.9 973.9 

Total 	.... 	.......... I 444.5 9,941.3 2,827,7 1,024.6 15,238.1 

Repartition nrc pourenIai' 9.5 85.2 18.6 6.7 100.0 

Les tricnsferts fi'dèreuu s ati ,uiliii in st r,u I ions provinu:ialcs ($985.1 mill ions en 1971-72 et $1,891.2 nci I lions en 
1976.77) sont inclus tl,ui 	ins .uiuitrutuutuons pruus'inciales. 	 Comprend k's écoles federates. 
'Chifires provisocres. 	 -Neant ou zero 



Science et Technologie 

liiiit t:iimrno aux Etats-tJnis. on France ot au Royaume-t.Jni. laide aux sciences et a 
Ia technologie au Canada s'est nettement stabilisèe ces dernières annees. Le taux 
daccroissement des depenses annuelles pour Ia recherche et Ic développement (en-
viron 18% ati milieu des années 60), est tombé de moitiê au milieu des annèes 70. 

En 1977. his dépenses brutes du Canada au titre do Ia R-1) s'elevaient aux envin)ns do 
$1.9 inilliard. Ce monlant representiit 0.92% du produit national bnit (PNB) do Canada. 
proportion inférieure a cello do tout autre pays membre do l( )iganisat on pour la 
(:uopeIation et lo developpeinent éconumiques (OCDE). En join 1978. Ia R-D est 
devenue une nouvelle priorité nationale. el 1ohectif d'iui a 1983 esl un rapport de 1.5% 
entre Los dépenses brutes do R-D et Ic PNB. II faudra pour atteindre cc but accroitre 
considerablement les déponses et In inain-dwuvre dans Ic dornaine scientifique. et  le 
principal exe(;utant de cette expansion sera lindustrie. 

En 1977. pIus de 21.000 scientifiques el ingénieurs effectunient do Ia R-D au 
gouvernement. thins les ontreprisos et thins los universitéset Ia repartition de Ia main-
du'uvre vlail ii peu pies égale entn los trois secteurs. 

Politique scientifique 
L(X1)E affirmait en 1963 thins UflO (IC SOS publications qu'un PaYS  a bosom dune 

politique globale et cohCrente sil veut encoumagor et faire pmogresser In scmen(:e, car ii 
existe plus do possibilités do faire avancer Ia science et Ia technologmo quil ny a do 
ressources pour les exploiter toutes. Les pouvoirs publics. qui sont constamment 
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sollicités par l'industrie, les universités, les organismes scientifiques, les hommes de 
science, les étudiants et les organisations scientifiques internationales, ainsi que par les 
consommateurs de Ia science au sein méme des divers ministCres et organismes 
publics, ont besoin d'être guides dans Ia repartition de leurs fonds et (Ic leur main-
d'cFuvre spécialisée. L'ubjet dune politique scientifique nationale est prCcisCment de 
servir de guide. 

Ministère d'Etat aux Sciences et a la Technologie 
Le ministére d'Etat aux Sciences et a la Technologie, créê en 1971, encourage le 

développement et lutilisation des sciences et de Ia technologie a l'appui des objectifs 
nationaux par l'êlaboration et Ia formulation de politiques pertinentes. 

Le Canada a hesoin de politiques scientifiques pour pouvoir disposer des outils 
nécessaires. Les subventions a Ia recherche octroyCes par Ic Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en genie. le Conseil de recherches médicales et le Conseil de 
recherches en sciences humaines reflètent une politique scientifique qui vise a créer et 
a maintenir une activité de recherche a l'échelle nationale. 

II faut êgalement des politiques régissant l'utilisation des outils scientifiques afin 
d'aider le Canada a atteindre des huts non scientifiques. La presence de laboratoires de 
recherche dans les rninistéres a base scientifique (Energie. Mines et Ressources, Sante 
et Bien-étre. Agriculture et Péches et Environnement) ainsi que la politique 
dimpartition reflétent cet aspect. 

L'integration des sciences dans Ia formulation des politiques gouvernementales est 
une innovation et constitue Ic troisiCrne élément de Ia politique scientifique. Pour en 
arriver C faire des sciences l'objet dune politique. Ic gouvernement du Canada recrute 
des specialistes des sciences naturelles et sociales dans La Fonction publique au niveau 
de lélaboration des politiques et a recours C des mécanismes de consultation pour 
obtenir Ia contribution des milieux scientifiques. 

Le Conseil des Sciences du Canada 
Le Conseil des sciences du Canada, organisme quasi autonome qui conseille le 

gouvernement en matière de politique scientifique par Ia publication de rapports sur 
des questions d'actualitè, a produit en luin 1978 son 12P Rapport annuel. En aoQI 1977, il 
a publiC un rapport intitulé Perspective borCale - Line stratCgie et une politique 
scientifique pour lessor do Nord canadien; en septembre, un rapport intitulé Le 
Canaclu, sociOtê de conservation - Les uleas des ressources ci Jo nOcessitC de 
technologie inCdites: et en octnhre. on rapport intitulé L'anibiance et ses contami-
fonts - [Inc poliiique de Julie contre Ies agents toxiques C retardement de J'cimhiance 
profession n el le et de l'environnement. Depuis, il a produit Cgalemenl quatre etudes de 
documentation: La lCgislution eanadienne et Jo reduction de J'exposition uux 
contaminants; Reglementution de Ia saluhrite (IC I'environnement et de J'anthiance 
professionnelle au Royaurne-Urii, aux tuts-Unis et en SuCde; Le mécanisme 
reglementaire et Ia repartition des cornpCiences en moliere de reglementation des 
agents toxiques au Canada; et L'exploitution do gisernent du fiord Strathcona - tine 
étude de cus en matiCre de decision. Les Gui-nets d'Opargne. quatre vues d'ensemble sur 
la contamination par Ic mercure. Ie chiore de vinyle, l'arniante et les oxydes d'azote, 
ainsi qu'un rapport rCdigC par Ic ComitC de la politique industrielle—Les perspectives 
incei-tujnes de I'industrie conudienne de fabrication 1971-77, ont egalement etC puhlies 
cette mCme année. 



Science et technologie dans l'administration publique 
Les dêpenses du gouvernement do Canada au chapitre des sciences et de Ia 

technologie se sont élevées a $1.7 milliard en 1977, soil une augmentation de 8% par 
rapport a l'année precedente. Les sciences humaines ont absorhe Ic quart de cette 
somme. et  les sciences naturelles les trois quarts. Le ministOre des Pêches et de 
l'Environnement a dépensé 17% des fonds publics consacrs aux sciences, suivi du 
Conseil national de recherches avec 10% et de Statistique Canada avec 8%. Les 
principaux domaines dexpansion de l'activitê scientifique ètaient lénergie, les oceans, 
l'espace et les transports. 

Environ 350A) des deniers publics ont été depensés extra-muros, $269 millions ayant 
etC affectés a I'industrie et $226 millions aux universités. Les contrats du gouvernement 
avec l'industrie ont coCtC $131 millions, soil une augmentation de 24 1YO par rapport é 
l'année precédente, résultat de I'effort accru du gouvernement visant a impartir 
l'activitC scientifique en dehors du secteur public. 

Science et technologie dans l'industrie canadienne 
Bien qu'il se soit produit une certaine augmentation de Ia part des dépenses totales au 

titre de Ia R-D absorbée par l'industrie canadienne (de 32.4% en 1971 a 34.9% en 1977) 
ainsi que de Ia proportion de R-D exécutée au Canada (de 41.4% en 1971 a 44.2% en 
1977). le Canada so situe encore a un niveau inférieur a celui des autres grands pays 
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industriels pour ce qui est du montant total consacré it Ia R-D. Dans Ia plupart de ces 
pays. Ic secteur commercial absorbe entre 40 ci 50% des foods de R-D et execute entre 
50 et 65% deS travaux; Ia proportion de scientifiques et d'ingCnieurs travaillant dans 
l'industrie y est egalernent beaucoup plus ClevCe. 

Les gouvernements fCdCral of provinciaux soOt davis que, Si lindustrie canadienne 
veut contrihuer comme ii se dolt ñ Ia croissance économique et exploiter les possihilités 
offertes dans les nombreux domaines nouveaux ouverts par Ia science, son aptitude a 
innover grace a Ia recherche et au développement doit Ctre elargie ci consolidOe. Vu 
cette nécessité, ii se soft engages ii collaborer beaucoup plus étroitement en matière de 
politique scientifique et technologique. afin surtout do promouvoir Ia R-D industrielle 
en fonction ties objectifs régionaux ci nationaux. 

En juin 1978, pour concrCtiser cet engagement. Ic gouvernement fCdéral a annoncé 
qu'iI se fixait conime but de porter les dCpenses de R-D a 1.5 1Yj dti produit iniCrieur brut 
dict a 1983. Si Ic Canada atteint cc but. ii se situera a on niveau comparable a celui des 
autres grands pays industriels. 

Parmi les mesures prises a cetie fin figurent: augmentation des dépenses d'environ 
$28.7 millions; engagement a se servir do mécanisme dapprovisionnement fCdCral pour 
stimuler Ia R-I) industrielle: dCgrevement dimpot do 50% pour on accroissement des 
dCpenses de R-D sur une période tie trois ans; Ia creation dans les universités tie centres 
de recherche et d'innovation industrielles dont Ic nombre pouri'ait alier jusqu'a cinq; 
ar;croissement des fonds consacres au Programme de Ia main-d'uvre scientifique ci 
technologique; aide fédCi'ale pour I'amCnagernent tie centres réginnaux d'excellence 
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axes sur les ressources naturelles ci humaines de chaque region: recours a Ia Sociêté 
canadienne des brevets et dexploitaiion LtCe pour acheminer l'information technolo-
gique vers I'industrie: expansion do Programme des laboratoires de recherche 
industrielle do Conseil national (IC recherches, qul a pour objet de faciliter le transfert 
des connaissances technologiques des lahoratoires do CNRC vers l'industrie et 
d'étendre cc plan a dautres organisines publics: expansion du Service dinformation 
technique du CNRC: et accroissement des fnnds consacrCs ii Ia recherche uniVersitaLre 
thins des domaines (hnteret national. 

Recherche universitaire 

Le montant total de l'aide fCdCrale i lactivitC scientifique dans lea universitCs 
canadiennes se chitfrait a $226 millions pour l'année financiCre lerminCe Ic 31 mars 
1978. Sur cc total. lactivité ratiachCe aux sciences ligurail pour $32 millions et Ic 
financement de Ia recherche ci du développement dans les universités pour $194 
millions, soil uric augmentation de 14.5% par rapport a 1977. Au total. S169 millions on 
etC affectCs aux sciences naturelles ci $25 millions aux sciences humaines. [aide 
fédCrale aux universités relutivement aux activitCs scientifiques connexes sétablissait 
a $14 millions pour les sciences naturelles et $18 millions pour les sciences humaines. 

Les trois conseils qui soutienneni Ia recherche universitaire, soit Ic Conserl national 
de recherches. Ic Conseil de rechen:hes mCdicales et Ic Conseil des Arts, ont distrihué 
environ 82.2% des suhventions fCdCrales ii Ia recherche universitaire. Le reste. $47 
millions. a Cté distrihué par d'autres ministéres ci organismes fCdCraux. 

Le bill C-26. Liii concernant l'organisation de certaines activites S(:ientlfiques do 
gouvernement do Canada, a reçri Ia sanction royale en join 1977. Cette Ini prCvoit Ic 
remaniement des conseils qui accordent des suhventions compte tenu de Ia creation de 
deox nouveaox organismes. Ic Conseil (Ic recherches en sciences naturelles iii en genie 
ci Ic Conseil de recherches en sciences humaines. ainsi qo'un Clargissement do mandat 
do troisienre conseil. Ic Cunseil de recherches médicales. 

Activité scientifique 

Recherche agricole 

Plus de 50/n de hi recherche agricole au Canada est excutCe par Agriculture Canada. 
qui emploie au-delä de 900 scientifiques dans presque 50 établissements disséminCs 
dana tout Ic pays. Les départements dagriculture des universitCs constituent Ic 
deuxiemi- grand groupe de recherche. La contril)otion de lindustrie et des ministéres 
provinclaux a loujours été minime. mais elle Va maintenant en saccentuant. II cxrste 
probahlernent 2.000 scientifiques thins lensemble des étahlissements, mais on grand 
nombre dentre eux ne consacrent qu'rinc partie de leur temps a Ia recherche agricole. 

C'est sur les grands secteurs traditionnels. soit Ia culture. Ia production animale it Ies 
sols, que porte surtout Ia recherche. mais on sintCresse de plus en plus au 
conditionnement des aliments. En outre, lea scientifiques agricoles effectrient des 
recherches directement IiCes a Ia protection de l'environnement. souvent en 
collaboration avec dautres organismes provinciaux. fédCraux et internationaux. 

Dans Ic domaine des cultures, on travaille heaucoup i limClioration des plantes. 
Chaque annCe de nouvelles variCtCs sont choisies a cause des avantages qu'elles 
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offrent: rendement supêrieur, meilleure qualitë, rñsistance accrue ii Ia maladie et aux 
in.sectes et croissance plus rapide. En 1977, les nouvelles variêtès coinprenuient: 
Norstar, hk rouge dhiver rigoureux: Coulter. b1E dur: Sentinel. avoine a rendeinent 
élevé; Harcot, abricot; et Ia variêté de fraise Micmac. Les spécialisies on! Agalement fail 
des progrés considerables dons Ia modification de Ia composition chimique do colza, 
principale culture oleugineuse do Canada; l'acide érucique, auparavani tune des 
principales composantes de l'huile de colza, a été pratiquemeni élirninêe des nouvelles 
variAks, de même que les glucosinolates. qui empéchaient l'utilisation de La [anne. Les 
progrs a Cet egard se sont traduits par Ihomulogation. en 1977, de Ia variétê Candle, a 
Laihie teneur en acide rur:ique. glucosinolates ci balle. 

La recherche sur les cultures vise êgalement La protection contre Ins insectes. les 
maladies ci les mauvaises heibes. Les pesticides chimiques sent lun des principaux 
moyens de protêger les plantes, mais les scientifiques on! réduit Ic nombre de 
pulverisations nécessaires en établissant les périodes oO Ic procluit est le plus efficace. 
On a egalement mis an point des méthodes biologiques préconisant lutilisation 
d'insectes pour lutter contre dautres insectes ci contre les mauvaises herhes, et Ic 
contrôle des pheromones ci La stCrilisation des males pour empecher Ia reproduction. 
LintCgration des lnoyens chimiques ci hiotogiques rCduit et Jes coüts et les risques de 
pollution. Dc plus. les spe(:ialistes ont mis au point des pulverisateurs qui réduisent Ia 
dispersion du produit et permettent one application plus efficace. 

LInstitut de recherches sur les uliments dAgriculture Canada a mis au point de 
nouveaux procedes de recuperation des proteines do petit bit, et des etudes effectuées 
en collaboration avec l'iJniversité de Cuelph ont menC a Ia production conimerciale 
dune pâte riche en protéines, en utilisant Ia poudre de petit luit comme source 
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(:ommer(:iale de procedes permettant dobtenir des concentrés de proteines a partir du 
colza et de Ia moutarde: on étudie actuellement. en collaboration avec Sante et Bion-
être social Canada, la valeur biologique des protCines du coiza. 

A Winnipeg. le Laboratoire de recherche stir les grains de Ia Commission canadienne 
des grains évalue et contrOle Ia qualite des cCréales et des oléagineux produits et 
vendus au Canada, et effectue des recherches sur Ia qualite des grains. 

Pour ce qui concerne Ia production animale, Agriculture Canada effectue Ia plus 
grande part des experiences portant sur les moutons. les porcs, les volailles et les 
bovins. notamment un projet de recherche des plus importants au monde sur Ia 
possibilité dexploiter les caractéristiques hybrides des bovins laitiers. A Iheure 
actuelle, lindustrie Iaitiére repose en majeure partie sur une seule race, Ia race 
Holstein. 
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La production do h(Euf au Canida est fondee dopws !ongtoml)s sur trois races 
britanniques. Hereford, Angus ot Shorthorn. Ces 10 i1ernires unnées. les éleveurs oft 
importé diverses autres races europeennes pour faire des croisements, Agriculture 
Canada effectui-' des experiences en vue do determiner La valeur des produits de ces 
croisements. 

On it CgaLement recours C La recherche sur La physiologie do Ia reproduction pour 
ameliorer La productivite (LU hCtail: Agriculture Canada uuvre actuollement des voies 
pouvant moner a des dècouvertes sans prCcCdent en matiCre do reproduction animalo. 

Des rocherches sur les maladies des animaux soft effectuCes par La l)irection de 
I'hygiene vCtCrinaire (1 Agriculture Canada et par los mi'mhres do trois colleges do 
sciences vCtCrinaires. Des etudes permanentos visent C ameliorer los techniques 
actuelles ou C mettre au point do nouvellos mCthodes de diagnostic rapide oi precis. On 
pout mentionner entre autres dos eludes sin' los maladies rospiratoires choz les hovins, 
des analyses plus prêcises pour diagnostiquer La leucocytoso bovine et Ia brucellose. des 
mCthodes pour deceler rapidemont rexantheme vesiculeux do pun; et une evaluation 
des methodes d'isolement do virus rosponsablo do Ia fidvrv catarrhaLi' muligne chez les 
bovins. los moutons ci los chCvres. On examine Cgalenwnt les mClhodes possiblos 
(1 identification des volailles infectécs par Ic virus do hi lymphocytoso d'antigene et Ia 
progression (Lu virus do la rage dans to corps do l'animal. 

La recherche sur Les sols comprend des travaux do base sur les reactions des sols, tine 
onquCte sur los sols visant C produiro des renseignomonts sur les ressources 
pCdologiques du Canada et des etudes sur los engrais utilisCs pour diverses cultures. Los 
Ciudos sur los aptitudes des sols prenneni de plus en plus dimportance a cause do 
l'oxpansion urbairie qui s'approprie los meilloures terros agricoles et do hi menace dune 
famine mondiale. 

Lassainissement dii milieu constitue on nouvel objectif do hi rechoichi' ugrh:ole. Les 
scientifiques surveillont Los cours d'eau ci los lacs aCm do depistor toute pollution 
causéc par los êlCmonts nutritifs ito sot. los décheis animaux et los pesticides 
chiniiques. Its analysont soigneusomeni los produits alimentaires pour S assurer quits 
sont exempts do residus chimiques. La méthodolugie analylique pormetiant cc contrOle 
est constaminent perfoctionneo. 

La rocherche esi Cgalemont indispensable a hi solution des problemes déconomie 
agricole. Do hi rechercho duos Ic domuino économique est effectuec par Ia Direction dos 
politiques et do lCconomie do Ia L)irection gCnerule des politiquos. do Ia planification et 
do l'Avaluution dAgriculttire Canada. Elle vise a determiner les problemes écono-
miques de l'industrie et it aider it I'Claboration do programmes ci do politiques en vcie do 
los resoudro. Des etudes portent sur Ia geslion agricole. I'utilisaiion des ressources, to 
roventi agricole. Ia structure du marche ot La productivité agricole. et  Cvaluent los effets 
sur lagricuLture et Léconomie ito facteurs variables (:omme los prix, les mouvornents 
commerciaux ci Los progrés techniques. Dos modCles Cconomiques oft Cté crCCs pour 
lCvaluation de programmes ci do politiques spécifiques concernant les cCréales. Los 
oleagineux. les hovins. les porcs el les produits laitiers. Des modéles do planification en 
gestion agricole not Cgalement Ctê mis no point pour toutes los regions 01 types do fermo 
an CariacLa. 

Recherche environnementale 
I.e Service de La gestion de l'environnement (SGE) execute des programmes portant 

sur La gostion et In conservation des rossoorces renouvelables ci La protection do Ia 
qualitC do L'onvironnement. 11 so suhclivise on quatr'e groupes (Forets. Eaux intCrioures, 
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Faune et Terres) qui soccupent essentiellement de questions environnementales 
dintérét national, et en cinq divisions règionales. Les divisions régionales se composent 
déléments décentralisés des groupes susmentionnés, intégrés de facon a fournir des 
services de gestion de l'environnement adaptés aux besoins particuliers de chacune des 
regions. Dc plus, tine [)irection génCrale de lélahoration des politiques et des 
programmes a ladministration centrale fournit une orientation générale. Le SGE 
effectue des recherches sur Ia quantité et Ia qualité des ressources et utilise les données 
qui en résultent pour determiner les exigences écologiques a l'appui de Ia Loi sur les 
contaminants de l'environnement et du Processus fédéral devaluation et dexamen en 
matiCre denvironnement. II planifie et gtire également Ia conservation et lutilisation 
des ressources renouvelables dans des spheres de competence fédCrale comme les eaux 
frontaliCres et les oiseaux migrateurs. 

Le Service cancidieri des forOts (SCF) participe actuellement a Ia lutte contre Ia 
tordeuse des bourgeons de lepinette, qui detruit de grandes superficies forestiêres au 
Canada. Dans Ic cadre dun programme visant a accélérer la mise au point de moyens 
économiques et stirs, linstitut pour la suppression des ravageurs forestiers a Cté créé 
pour effectuer des recherches sur toutes les méthodes de lutte antiparasitaire. Par 
ailleurs. lAccord canado-amOricain concernant Ia tordeuse des hourgeons de l'épinette, 
programme commun de recherche et dCveloppement, est actuellement en application 
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et redouble en fait ses efforts en vue déliminer Ia tordeuse. Le SCF participe également 
a des programmes avec Ic ministère de lEmploi et de Flmmigration. Ic ministère de 
lExpansion économique regionale et des organismes provinciaux en vue détablir des 
méthodes de gestion intensive des foréts. Le Système de gestion des travaux de 
recherche mis au point par Ic Centre de recherches forestieres du Pacifique est un 
exemple de cooperation entre Ic SCF, les provinces el lindustrie. 

On a CtudiC les effets sul l'environnement des mCthodes dexploitation forestière ci 
de lexpansion économique, en sattachant particulierement au déboisement des pentes, 
a Ia construction (Ic routes forestières sur les deux cOtes et a leffort soutenu de misc au 
point dun programme concernant Ic transport it longue distance des polluants de lair. 
Lexamen des effets de l'anhydride sulphureux dans le voisinage des sables bitumineux 
de lAthabasca ci les etudes sur Ia pollution par Ic fluorure a Terre-Neuve donnent un 
aperçu de l'action des polluants sur les espéces forestieres. 

Le Service conadien de In faune (SCF) poursuit ses efforts en vue de protéger des 
espèces raics ci menacées comme Ia grue blanche dAmerique. Ic faucon pelerin et Ic 
bison dAthabasca. On essaie de constituer une nouvelle population de grues blanches 
en Idaho et au Nouveau Mexique au moyen des wufs provenant dun élevage dims Ic 
parc national de Wood Buffalo, situé dans Ic nord-est de lAlberta ci les Territoires du 
Nord-Ouest; apres trois ans de travail les résultats indiquent une rèussite, mais il faudra 
encore quelques années pour en Ctre certain. Le SCF cherche a accroitre Ic nombre de 
faucons en les élevant en captivité pour ensuite les mettre en liherté: cette technique a 
déjà été utilisCe et semble rCussir. La transplantation du bison en milieu sauvage ci 
dans les jardins zoologiques en vue dassurer sa survivance se poursuit. 

La recherche dans les Territoires du Nord-Quest comprenait des etudes de 
population sur Ic caribou de Peary. Fours grizzly des barren grounds ci lours polaire, 
especes particuliCrement sensibles aux bouleversements associCs it Ia recherche de 
pêtrole et de gaz dans Ia region. 

Le SCF poursuit un programme intensif de baguage des oiseaux de mer dans Ia baie 
James en vue de determiner lCcologie de lalimentation, Ia distribution ci Ihabitat. Des 
etudes analogues dans Ia baie de Fundy serviront a Ia preparation dun document sur 
les effets écologiques du projet damenagement de lénergie marémotrice dans cette 
region. On effectue en outre un programme international de baguage de l'oie 
blanche et des oiseaux de mci dans lArctique en vue de determiner leurs nombres 
et Ia mesure dans laquelle leurs fragiles populations Se reproduisent. 

Le programme de recherche de Ia l)irection gCnCrale des eaux intCrieures (DGEI) est 
exécuté surtout par lInstitut national de recherche sur les eaux it Burlington (Ont.), ci 
par les divisions de is recherche hydrologique et de Ia glaciologie dans Ia region de Ia 
capitale nationale. Dc petits groupes de recherche travaillent Cgalement a Winnipeg. 
Calgary et Vancouver. 

La recherche sur Ia qualite de leau sert de base a létablissement des objectifs a cet 
égard et permet de fixer des mesures pour Is gestion du milieu aquatique au Canada. 
Les projets portent entre autres sur Ic mouvement des contaminants toxiques, les 
changements Ccologiques dCcoulant de FactivitC humaine et Ia comprehension des 
mécanismes a lorigine de ces changements. et  Ic rOle des sediments dims Ic contrOle de 
Ia qualite de leau. 

La recherche sur Ieau est fondCe sur Ic besoin de résoudre des problCmes pratiques 
qui exigent une comprehension ci une quantification des processus concernant 
I'hydrologie des eaux de surface, le transport des sediments, I'hydrologie de Ia neige ci 
de Ia glace ci lhydrogCologie. 
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La DGEI a mis au point des modêles de prediction de lCcoulement qui peuvent Ctre 
manipulés pour faire des experiences au sujet des processus hydrologiques comme 
levapotranspiration Ia fonte des neiges et des glaciers. Iliumidité du sol. et  Ia 
mCcanique du mouvernent des eaux souterraines. Des recherches portent sur 
Ihydrologie des environnements du Nord ci les effets de lactivitC hurnaine comme la 
construction de pipelines ci de routes. Ic rOle des glaciers ii titre de reservoirs naturels ci 
variables deau, ci les processus hydrogeologiques qui dCtermineni Ic mouvement des 
contaminants souterrains provenant par exemple des remblais, des sels routiers et des 
déchets radioactifs. 

La Direction g000ru!e des terres effectue des recherches importantes sur Ia 
classification des terres ci lanalyse des causes et des implications des changements 
dans leur utilisation On vise a Ctablir de meilleures mCthodes de relevO ci de 
classification en function de caractCristiques ecologiques, des possihilites dutilisation 
ci de lutilisation actuelle. Ces techniques soft employees dans les etudes sur les 
ressources pour determiner les possibilitCs daménagement des terres ci les exigences 
en niatière de gestion de lenvironnernent. Dans les relevés des ressources ci les 
systCmes de contrOle de lutilisation des ierres, on it amplement recours aux images 
transmises par satellite ci a Ia photographic aérienne a haute altitude. Les etudes 
actuelles portent notamment sur les possihilitCs dulilisation des terres, limpact des 
programmes fédéraux sur les ierres: l'emploi de nouvelles techniques de planification. 
lanalyse des changements autour des centres urhains ci Iéiablissement de cartes des 
zones critiques. 

La Direction soccupe également de lClaboration dune politique fédérale 
concernant lutilisation des terres et représente Environnement Canada auprês du 
Comité consultatif de Ia gestion des terres fédCrales du Conseil du Trésor. Parmi les 
services de planification figurent les conseils dispenses aux organismes provinciaux 
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et fédéraux au sujet des revendications territoriales des autochtones, l'information 
sur lutilisation des terres dans le Nord et Ia planification des terres en fonction des 
ressources. Des conseils et de l'aide sont également dispenses a d'autres pays en 
matière de politiques et d'études sur l'utilisation des terres. 

Le Service de l'environnement atmospherique (SEA) s'occupe principalement 
de météorologie, Ia science de l'atmosphere. Ii fournit un service national de 
météorologie et de climatologie a l'intention du public et d'utilisateurs particuliers. 
Depuis 1958 ii ètablit l'etat des glaces pour aider Ia navigation dans les eaux 
intèrieures, les eaux cOtières et l'archipel de 1'Arctique. Ii effectue également de la 
recherche mèteorologique, de Ia recherche sur les effets des polluants sur 
l'atmosphere terrestre, et ii met au point des instruments. 

La recherche porte surtout sur des polluants comme les frèons et les gaz 
dèchappement des appareils supersoniques, qui modifient la stratosphere, en 
particulier Ia couche d'ozone, et peuvent avoir des effets nuisibles sur les hommes, 
les animaux et les plantes. Les constituants importants de Ia stratosphere sont 
actuellement mesurés par le SEA afin de determiner léquilibre photochimique de la 
stratosphere non perturbée et de verifier les taux de reaction photochimique 
nècessaires pour la construction de modèles de comportement. Ces modéles 
indiquent que les effets de la pollution ne sont pas négligeables. 

Les tendances et les variations climatiques qui peuvent sensiblement modifier 
l'énergie de production agricole et dautres facteurs écologiques ayant une influence 
sur le bien-étre de l'homme sont analysées afin de determiner les processus physiques 
de base en vue de predictions a long terme des conditions métèorologiques et 
climatiques. La mise au point d'un système global de predictions environnementales a 
I'appui de nombreuses activités dans l'Arctique, notamment des forages pétroliers dans 
Ia mer de Beaufort, se poursuit. De nouvelles techniques d'assimilation des données et 
de prediction numérique sont mises en application, et d'autr'es sont en voie 
d'élaboration au Centre canadien de météorologie. Grace a des méthodes informatiques 
perfectionnèes de traitement des données fournies par satellite, on obtient des 
photographies des systèmes meteorologiques de trés haute qualite qui sont utilisèes par 
les principaux centres de météorologie du Canada. 

Le SEA examine constamment les repercussions sur l'environnement de grands 
projets industriels comme ceux relatifs aux sables pétroliféres de lAlberta et aux 
amènagements de Nanticoke en Ontario. Un important programme du ministère vise a 
établir les causes et les effets des precipitations acidiques dans l'Est du Canada; d'après 
des etudes préliminaires, l'emploi de combustibles fossiles constituerait l'une des 
principales sources de pollution. C'est pourquoi on évalue les repercussions possibles 
sur lécosystéme des lacs et des foréts du Canada avant la mise en place de nouvelles 
grandes centrales a combustible fossile dans lEst des Etats-Unis. 

Le Service de Ia protection de l'environnement (SPE) élabore a léchelle nationale 
des lignes de conduite, normes et reglements concernant lenvironnement, en 
consultation avec les provinces et l'industrie. II effectue l'évaluation, la surveillance, les 
négociations on les interventions nécessaires pour assurer I'application des lois 
fédérales, définit et résout les problémes de pollution, met au point et applique une 
technologie antipollution et sert de point de convergence pour les ministères et organis-
mes fêdèraux et pour le grand public en matiére de protection de lenvironnement. 

Le Centre technique des eaux usées a Burlington (Ont.) assure la conception. le 
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développement et Ia mise en wuvre de programmes techniques en vue du traitement 
des eaux usées des industries et des municipalités dans tout le Canada. 

Les projets en cours sur le traitement des eaux usées municipales comprennent: une 
étude des polluants qui se trouvent dans les eaux usées municipales: lamélioration do 
controle des systémes dactivation des boues: Ia misc au point de processus de 
traitemeni a un niveau èlevé de fluidité: lévaluation du processus découlement dans 
un puits en profondeur; et létablissement des conditions de mélange des ingredients 
pour les digesteurs anaérobiques. Pour cc qui est du traitemeni des eaux usées 
industrielles on peut mentionner: one étude sur la possibilité dextraire par lixiviation 
les constituants radioactifs contenus dans les résidus dexploitation de luranium et la 
misc au point de méthodes physicochimiques dextraction: l'extraction biologique de 
lazote contenu dans diverses eaux usées industrielles: une étude sur Ia possibilité 
d'extraire par lixiviation larsenic contenu dans les résidus stabilisés chimiquement: la 
toxicité des effluents de lindustrie de la preservation du hois et Ic traitement de ces 
derniers; et le traitement biologique des déchets laitiers. 

La Direction des interventions durgence met au point des plans en prevision do 
déversement d'hydrocarbures et dautres produits dangereux, exploite un centre 
regional et national dalerte, de signalement et de réponse, ci développe une nouvelle 
technologie pour nettoyer les déversements. Elle s'occupe chaque année de plusieurs 
centaines de situations durgence. Elle a mis au point des plans dintervention pour des 
secteurs particulièrement exposés comme la mer de Beaufort. oü Ion effectue des 
forages pétroliers et lun de ses principaux programmes consiste a mettre au point de 
nouveaux matériels de nettoyage dans 1'Arctique, entre autres des écumoirs, estacades 
flottantes, pompes, systémes de télédétection, agents de dispersion, d'absorption et de 
combustion pour les zones oü lécologie est particulierement delicate. 
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Le SPE administre Ia Loi sur les contaminants de lenvironnement en cooperation 
avec le ministCre do Ia Sante nalionale et du Bien-étre social. Aux termes de Ia Loi, on 
peut demander a l'industrie de fournir des informations au sujet des contaminants ci do 
faire i'essai de produits chimiques dangereux afin den évaluer les risques éveniuels; cc 
processus coniprendra Ia production de donnCes sur le taux ci l'arnpleur do Ia 
dispersion dans lenvironnement, los effets sw Ia sante humaine et les mesures prises 
pour empCcher Ia propagation. Aprés consultation avec les provinces, to gouvernement 
ordonnera des mesures effectives de prevention, depuis la limitation ou le contrOle 
jusqu'à linterdiction pure et simple do l'emploi. do la fabrication ou de l'importation do 
contaminants dangereux. 

Energie, mines et ressources 
Le ministère de lEnergie. des Mines et des Ressources est Ic principal organe fédéral 

chargé de la formulation des politiques ci de la recherche sur les ressources 
énergétiques et minérales. A ces activités soni associés les byes et la cartographic, Ia 
télédCtection des terres et des eaux canadiennes au moyen d'aCronefs et de satellites et 
les efforts en vue de proteger l'environnement, ainsi que La sante et Ia sécurité des 
Canadiens qui travaillent dans les mines et domaines connexes. 

L'activité est repartie entre trois secteurs: Politique énergetique. Politique minérale ci 
Sciences ci Technologie. Les deux premiers s'occupent surtout détudes, d'analyses et 
de recommandations en matière do politiques dans leurs dornaines respectifs: le 
troisième, oCi certaines directions existent depuis des dizaines d'années. s'occupe 
surtout de recherche scientifique ci technique ainsi quo de levés et de cartographic. 

Depuis Ia crise petroliere do 1973, ic ministére cherche a réduire les effets de La 
hausse des prix mondiaux do pétrole sur l'Cconomie canadienne et de trouver des 
moyens de réduire Ia dependance du Canada vis-á-vis du petrole importé, qui non 
seulement montera de prix mais qui également, scion toute probabilite, ne suffira plus a 
ia demande d'ici a 1990. 

Diverses etudes oft porte sur le rOle actuel ci futur do l'industrie miniCre dans 
l'economie canadienne ci sur les conditions de travail ci de vie dans les localitCs 
minières. Les accords d'exploitation miniére se sont poursuivis avec Terre-Neuve. Ia 
Nouvelle-Ecosse, Ic Québec, Ic Manitoba et ia Saskatchewan; ces accords contribuent 
non seulement a Ia découverte et a Ia misc en valeur do gisements minéraux, mais 
égaiement a Ia creation d'empiois. 

Le Secteur des sciences et de Ia technologie se compose des directions suivantes; 
Commission geoiogique do Canada, Centre canadien de La technologie des minéraux ci 
do l'énergie (CCTME), Direction de Ia physique do globe. Centre canadien de 
iélédétection, Direction des byes ci do la cariographie, Etude du plateau coniinental 
polaire, Centre canadien des données gCosuientifiques ci Office de recherche ci 
developpement ënergètiques. 

La principale activité de la Commission gCologique a Cté L'évaluation des ressources 
énergetiques et minérales, ci des etudes scientifiques ont Cté formulCes dons Ic cadre de 
ceite aciivité. Des travaux sur Ic terrain soot effectués clans La plupari des regions, en 
particulier dans Ic Nord ci en mci'. Outre los Ciudes visant a one meilleure 
comprehension do I'histoire ci do la composition de La croüte terresire au Canada, les 
geologues ont entrepris l'évaluation du potentiel pétrolifere ci gazCifere du Canada, oU 
intervienneni des considerations de coüt. Le programme de La Commission geologique 
relatif au charbon a sensiblement progressé; on pout mentionner entre autres Ia 
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publication dii premier rapport annuel sur les ressources houillCres du Canada ci 
l'achèvement d'un rapport et atlas g&)logique en deux volumes. résultat dun 
programme federal-provincial d'évaluation des ressources en lignite du sod de Ia 
Saskatchewan; celui-ci servira de modéle pour lévaluation quantitative des ressources 
en charhon a léchelle internationale, La Commission a également poursuivi son 
programme de reconnaissance do luranium. qul doit fournir one meilleure base a Ia 
recherche de gisements duranium. 

La recherche en lahoratoire ci en usine pilote du CCTME seffectue dans Ia region 
dOttawa ainsi qua Elliot Lake, Calgary ci Edmonton. Ces derniCres années, le but 
principal a Cté d'assurer un approvisionnernent suffisant et un emploi efficace des 
ressources énergétiques ci minCrales du Canada. Lattention a porte surtout sur le 
charhon. les sables pétroliféres ci les huiles lourdes. combustibles fossiles les plus 
abondants au Canada. On a obtenu de hons rOsultats d'expCriences telles que laddition 
de charbon au pétrole Ia substitution partielle du charbon au pétrole ella conversion 
du charhon au pétrole ci au gaz. 

Afin daider l'industrie miniére du Canada a réduire ses coUts et a mieux protCger les 
travailleur's des exploitations a del ouvert, Ic CCTME a effectue une étude technique 
de cinq ans dune valeur de $4 millions sur les penles des mines, laquelle esi publiée 
actuellement sous forme de manuel. Les travailleurs miniers ont êgalement bénêficié 
des recherches du CCTME visant a déceler et a éliminer les poussières et gaz nocifs 
dans les mines soulerraines. Des considerations écologiques oft donné lieu a des etudes 
sur les moyens dexiraire lacidité, les métaux lourds et le radium des résidus de 
l'uranium (lElliot Lake et Ic cyanure des résidus de For. Réduire La consommation 
d'essence en allégeani les voitures et en allongeant leur durée de vie esi la raison d'être 
dii programme dessai d'alliages d'aluminium pour les carrosseries. 
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Les specialistes en physique du globe effectuent des recherches sur les caractéris-
tiques sismiques, géolhenniques. geomagnetiques. gravimetriques ci geodynamiques 
du territoire canadien. De nouvelles techniques de detection des treunbiements de terre 
ont etC mises a l'essai uu large de Ia cete ouest. ci des Atudes effectuCes en Colombie-
Britannique et en Alberta visent a dCierminer Ic potentiel gCoiherrnique de ces regions. 
D'autres etudes portent sur hi distribution ci lCpaisseurdu pergClisol dims l'Arctique. Ia 
derive du continent, La structure des funds ocCaniques au large des cOtes (:ano(Ilenncs. 
Ic développement geophysique du bassin de lArctique ci les mesures gravimCiriques. 

Le Centre canadien de tClCdCtection exploite deux stations (IC reception pour Ia 
transmission par satellite, une a Prince Albert (Sask.) ci lautre ii Shoe Cove (T.-N.). 
Cest ainsi quil a pu rccevoir direciement des images provenani de satellites pour tout 
Ic Canada. Une nouvelle installation de traitement des images a CtC amenagee a Prince 
Albert. et en juin 19711 Ia majeure panic do travail de traiteinent auparavant effcctuC ii 
Ottawa a etC transfCrCe a cci endroit. Parmi les autres projets du Centre figurent La 
detection ci Lu ilelimitation des deversements d'hydrocarbures dons les eaux envahies 
par les glaces, lCtablissement de caries des profondeurs dans les eaux cotiCres peu 
profondes el Ia misc au point dun nouveau systCme danalyse des images. 

La Direction des levCs ci de Ia cartographic produit des cartes topographiques ci 
autres pour lensemble du Canada. effectue des levCs geodCsiques ci officiels. ci public 
des cartes aCronautiques pour Ia navigation aCnienne. So principale tache est (IC couvrir 
le pays entier a une Cchelle precise. Le processus cartographique gagne en efficacitC 
grilce au siockage en ordinuieur de donnCes qui peuvent Ctrc utilisCi-is au besoin, ci 
grace a Ia cartographic automatisCe. On a commeneC rCcemment a former des 
operateurs en cartographic numCriquc. ci hi production a debute lenternent a l'automne 
(Ic 1978. 

Le travail se poursuit en vue de lachevement en 1979 de l'Atlas toponyrnique du 
Canada. On progresse également dans les cartes thCmatiques de l'Atlas national, 
notamment dans les recherches sur les caries concernant les divisions (10 recensement, 
lenergie. Ia rCpartition des terres agricoles. les possibilitCs des sols ci diverses 
caracteristiques de Ia population. 

LEtude du l)IiiteilU continental polaire fournit des services logistique. de curnmuni-
cation ci dhChergement a Iappui des recherches ci des etudes effectuecs dans Ic nord 
de lAnctique. On scsi surtout attache ces derniCres annCes a Ia reaction probable de 
lenvironnement ci de lCcologie arctiques des activités industrielles cornme lexplora-
lion pCtruliCre et Ia construction de pipelines. 

La mission principale de I'Office de recherche ci dCveloppement energCtiques est 
dassurer Ia coordination et dt' favoriser one meilleure gestion de lactivité fCdCrale de 
recherche ci dOveloppement en inatiCre CnergCtique. Laide fCderale ii cetie fin sélevait 
en 1978-79 a $145 millions: one proportion croissante th' cc montant est consacree a 
I ene rg ie reno u v elabh' ci it la i:o 0 si 'r at ion (IC Ienerg i e. 
Recherche concernant les communications et l'espace 

ScIon les estimations, les (Iepemls('s iotiles do gouverriement au litre de Ia recherche 
spatiale en 1977-78 s'Ctabliraient it $65 millions. Les premiers intCresses a cc genre de 
recherche ci dactjvitC sont les ministCres des Communications, des PCches ci de 
I'Environnement des Transports, de Ia Defense nationale ci de lEnergie. des Mines ci 
des Ressouices, de mCme que Ic Conseil national de recherches. TClCsat Canada, 
sociCiC appartenant au gouverneinent fCdCral ci ao Réseau tClCphonique transcanadien. 
assure Ic service intCnieur de tAlCcommunications par satellite. TCléglobe Canada. 
sociCtC de Ia Couronne, s'occupe des tClCcommonications outre-mner, 
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Hermes, satellite le plus recent du Canada. a etC conçu ci construit par le Centre de 
recherche sur les communications du ministCre des Communications: ce satellite 
technologique experimental de tClCcommunications (STT), le plus puissant satellite au 
monde actuellement en orbite, a Cté lance en janvier 1976 par les Etats-Unis. 

Hermes pourrait bien étre Ic precurseur dune série de nouveaux satellites trés 
puissants, fonctionnant a des frequences pratiquenient exernptes de brouillage. 
recevant et transmettant des signaux hilatCraux visuels, sonores et informatiques. Les 
stations terriennes qui communiquent avec 1-lermCs sont mimics dantennes mesurant 
entre on et trois metres; cc soft a l'heure actuelle les plus petites antennes en place, qui 
pourront étre remplacCes bientOt par des mini-stations installèes sur les bits. C'est Ia 
trés grande puissance d'llermCs qui rend possible l'utilisation (IC petites stations 
terriennes; les systCrnes moms puissants nCcessitent des antennes paraholoIdes 
beaucoup plus grandes. DiffCrents groupes utilisent Ic satellite pour mener des 
experiences en matiCre de communications depuis Ia télé-mCdecine et le télé-
enseignement (c.-a-d. Ia fourniture a distance de services médicaux et denseignement) 
jusqu'uux experiences technologiques. 

Le minisière des Communications, de concert avec Ic ministére des Transports, 
participe a FClaboration dun programme de satellites aéronautiques internationaux 
(ACrosat) destine a promouvoir l'utilisation de satellites dans Ic (:ontrole international 
de Ia circulation aCrienne. ACrosat est une entreprise commune de l'Agence spatiale 
europCenne (ASE). du Canada et des tats-Unis. Le financement. l'appartenance ci la 
participation de l'utilisateur ont etC calculCs dans les proportions suivantes, en se 
fondant sur Ic PNB de chaque participant: tats-iJnis 471%. ASE 47 0% et Canada 6%. 

Avec Ic lancement de son premier satellite. Alouette, en 1962, le Canada a fait muvre 
de pionnier dans l'emploi de satellites pour Ia recherche scientifique. Ce satellite et ses 
successeurs, isis I ci II, sont dotes d'appareils spCciaux pour Fétude des propriétés de Ia 
haute atmosphere et de dispositifs électroniques comme des antennes dans cc milieu. 
Alouette I a Cté mis hors (IC service aprCs 10 ans de vie utile, et Alouette II a èté mis en 
veilleuse Ic 3 juin 1973 après sept ans ci demi dactivitC fructueuse. isis I et II 
fonctionnent toujours normalement et procurent une multitude de renseignements aux 
scientifiques des huit pays qui participent a l'analyse des donnCes. 

Le Conseil national de recherches. (loot les activitCs comprennent l'exploitation de Ia 
base dc lancement de Churchill, a dépensé $27.5 millions environ en 1977-78. Il est 
responsable du projet de livraison dun telemanipulateur (STM) aux Etats-Unis dans le 
cadre do programme de navette spatiale de Ia National Aeronautics and Space 
Administration (NASA). La Spar Aerospace Ltd. de Toronto est le principal 
entrepreneur pour Ic STM. sorte de long bras mécanique devant servir S sortir les 
satellites de la zone de chargement de la navette spatiale ci a les placer sur orbite ou a 
les en retirer pour fins de reparations. La navette spatiale, qui pourra transporter une 
charge utile de 29 500 kg (kilogrammes). sera lancée comme une fusée, gravitera 
autour de Ia Terre comrne un vaisseau spatial et atterrira comme un gros avion. 

Le système Anik a etC inaugurC en janvier 1973 par un appel telèphonique d'Ottawa 
a Resolute Bay via Anik I. Quatre satellites soft maintenant en orbite, tous 
fonctionnant hien, en dCpit de lCgeres anomalies qui ne devraient cependant pas noire S 
leur longévité ou S leur utilitC: leur dorée de vie utile serait de six ans. On prèvoit 
ègalement Ia misc en place de trois autres satellites qui fonctionneront S des fréquences 
supérieures (12-14 GHz). Tèleglohe Canada a dépensé environ $3 millions pour Ia 
location de voies de transmission par satellite et environ $5 millions pour lamélioration 
do reseau de stations au sol. 
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Le mjnjstère de Ia Defense nationale a affectC environ $3.5 millions a ses activitCs 
spatiales, dont Ia principale fait partie de son engagement envers NURAD. Le ministére 
de I'Industrie et do Commerce dépense quelque $4 millions par an pour aider lindustrie 
aérospatiale canadienne. 

Recherche médicale et sanitaire 
La recherche biomédicale au Canada s'effectue surtout dans les laboratoires des 

universités et dans les hOpitaux qui leur sont affiliOs. La majeure partie du soutien 
financier des coiits d'exploitation directs de Ia recherche est accordée par le 
gouvernement fédCral sous forme de subventions ou contributions aux chercheurs, 
dont les salaires proviennent essentiellement des fonds universitaires. Les organismes 
bénévoles comme l'lnstitut national du cancer du Canada. Ia Fondation canadienne des 
maladies du ccaur, Ia Société canadienne contre I'arthrite et le rhumatisme et d'autres, 
qui se procurent des fonds au moyen de campagnes publiques, contribuent de plus en 
plus an soutien de La recherche sanitaire. La participation des gouvernements 
provinciaux sest ègalemenl accrue ces derniéres années. 

En 1977, pIus de 2,200 chercheurs ont recu des suhventions de recherche. Leurs 
travaux séchelonnaient depuis Ia misc au point d'appareils de lecture pour les aveugles 
et les essais cliniques de médicaments pour Ia prevention des congestions cérébrales 
jusqu'A Ia recherche fondamentale sur l'immunologie en transplantation. Les deux 
principaux organismes fCdéraux charges de Ia recherche sanitaire sont le Conseil de 
recherches médicales, qui subventionne surtout Ia recherche dans les universités, et la 
Direction des programmes de recherche du ministére de Ia Sante nationale et du Bien-
étre social, qui s'intéresse particulièrement a Ia biologic des populations, a 
l'administration des soins sanitaires et a Ia modification des hahitudes de vie afin de 
prévenir La maladie. 

Le ministére de La Sante nationale et du Bien-Ctre social effectue Cgalement des 
travaux de recherche dans ses propres laboratoires centraux. On peut menhionner entre 
autres Ia misc au point dune preparation pour l'absorption lente de La medication anti-
tuberculeuse isoniazide, ce qui permet d'administrer des doses plus élevCes aux Inuit, 
qui sont très fortement exposés. On a fail de grands progrés thins les essais cliniques des 
vaccins contre Ia rubCole, et on observe une activité accrue do cOté des problemes de 
rêadaptation mentale et physique. 



II 

tiitjsti ( .,Iiiriitjij I 'I)IU)tI 	I 	rflf 	ic 	IUX Ii,iiilis 	SI Ci, 	21CC 	11211. 
li 	ICC (2! 	2111 

Communications 

Uexistence du Canada cornme entite politiqtie et steiale a tc)ujuurS eté larement 
tributaire des réseaux do communication est-ouesl. Historiquement. cost ce qui 
explique Ic trace des itinCraires des <voyageurs, puis lCtablissement do rCseaux do 
cheinin de fer transcontinentaux, de systCmes télégraphiques et téléphoniques, de 
services de radiodiffusion, de lignes aêriennes. de réseaux il micro-ondes, de Ia 
Transcanadienne et dun système national de communications par satellite. Tout cet 
Cquipement. qui fait contrepoicis ii Ia forte attraction i:ontinentale nord-sud, s'est avérC 
essentiel au dCveloppement Cconomique du pays. a Ia transmission et diffusion do 
linformation et a lexpression et au purtage des valeurs socio-culturelles. 

Les telecommunications permettent Ic transfert presque instantané dinformations 
sous n'importe queue forme entre toutes los parties ihi pays. Elks aident a vaincre Ia 
distance. qul fail obstacle au commerce intCrieur. et  laissent entrevoir do nouvelles 
possihilites dans Ia reduction des clisparites rCgionales et Ia mise en valeur du Nord 
canadien. 

La television, Ia radio, le tOlCphone, le télégraphe. Ic tClCimprimeur. Ic fac-similé et 
d'autres moyens de communication font maintenant partie do notre vie. Le ier  janvier 
1978. 14,467,347 appareils télephoniques étaient en service au Canada (plus dun pour 
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deux personnes). Actuellement, 98% des rnénages canadiens possedent un poste de 
radio, et 97% ont un téléviseur. Plus de 3.9 millions, soit environ un sur trois, sont relies 
par céble a une antenne collective, qui dans l'avenir offrira dinnombrables services, 
notamrnent des liaisons bidirectionnelles. A la fin de l'année financière 1977-78, 
environ 1.254,822 permis d'exploitation de stations radiophoniques étaient en vigueur, 
soit une augmentation de 40.3% sur l'année précédente. 

Dans La plupart des pays en dehors de l'Amérique du Nord, les services de 
télécommunication sont assures par l'Etat. Au Canada, us sont fournis a La fois par des 
sociCtés d'actionnaires et par des organismes publics. L'industrie comprend les 
compagnies de téléphone et de telégraphe, les radiodiffuseurs, les telédistributeurs, 
ainsi que les fabricants de materiel de télécommunication. En général. Ia délivrance des 
permis ella réglementation relévent des autorités fédérales ou provinciales. 

Dans le domaine de Ia radiodiffusion, les sociétés de transmission et de reception 
sont reglementees par le gouvernement fédéral. La Bell Canada. Ia British Columbia 
Telephone Company. les Télécommunicatioiis CN-CP. TClésat Canada, Téléglohe 
Canada et quatre petites compagnies de téléphone et de telCgraphe relévent des 
autorités fédérales. Toutes les autres sociétés de tClécommunication sont du ressort des 
provinces. 

A Ia fin de 1977, il y avail environ 806 entreprises de téléphone en activité, allant de 
La grande société aux millions d'abonnés a Ia petite cooperative, surtout en 
Saskatchewan. Toutefois, les neuf sociétés membres du Réseau telephonique 

I '.!. ....................................................... 
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transcanadien (RTT) groupent plus de 90% des usagers du téléphone et assurent Ia 
majorité des communications interurbaines au Canada grace ii leurs deux réseaux 
transcanadiens a micro-ondes. 

Diverses sociétês fournissent d'autres services de télécommunication. Les Télécom-
munications CN-CP, specialisées dans les communications d'affaires. offrent des 
services comme Ic télégraphe ci le telex. Télésat Canada, société d'appartenance a Ia 
fois publique et privCe, assure lexploitation du système canadien de communications 
par satellite compose des quatre satellites Anik et d'un rCseau au sol. Teléglobe Canada, 
sociètè de la Couronne, relie le Canada au reste du monde par Ic moyen de c-abtes et de 
satellites internationaux de tClècommunication. 

Le dOveloppement et Ia planification ii long terme des télécommunications au 
Canada, tant a l'èchelle nationale qu'internationale, relévent du ministére fèdèral des 
Communications. Le ministére effectue des recherches en télCcommunications ci gére 
le spectre des fréquences radio. Cette charge exige l'élahoration de reglements, normes 
techniques, plans radioêlectriques ci critéres d'aItribution des fréquences. Elle 
comprend: l'évaluation, du point de vue technique, des demandes d'utilisation des 
frequences radioClectriques. Ia délivrance de permis aux stations de radio ci 
l'homologation des installations des radiodiffuseurs: linspection ci Ia surveillance des 
stations de radio afin de s'assurer que les reglements et les normes sont observes; et Ia 
collecte de donnécs servant a planifier lutilisation du spectre. 

Toute une série d'organismes. des gouvernements provinciaux aux associations 
d'autochtones. collaborent a l'êtablissement des services de tClécommunication par 
satellite de demain en participant a un programme unique dexperiences sociales et 
techniques qui repose sur l'utilisation d'l-lermés, Ic Satellite technologique de 
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telecommunications du ministére (STT) lance le 17 janvier 1976. Elles mettent a l'essai 
Ia technologie et les applications dune nouvelle génCration d'Cmetteurs de satellite a 
grande puissance en vue de repondre aux hesoins des annèes 80. 

II s'est produit dernièrement une progression rapide pour cc qui concerne lachat et 
l'utilisation do Ia radio a liaisons bidirectionnelles fonctiunnant dans la hande du 
service radio gCnéral (SRG). Comine rien ne laisse prCvoir on ralentissemont et que le 
spectre des fréquences radioElectriques est d'une étendue limitCe. le champ sera de plus 
en plus encoinhré. Le gouvernement fédCral a autorisC l'utilisation de 40 canaux SRG a 
compterdu 1avril 1977. 

TClésat Canada a annoncC en décembre 1975 quun contrat de $19 millions avait été 
adjugC pour Ia construction du quatriCme satellite canadien tie telecommunications 
nationales, lance en 1978. La sociCtC a ègalement annoncC en 1977 quelle fer-ait 
lacquisition de trois autres satellites fonctionnant a des fréquences supérieures (GHz), 
celles-ci permettant dutiliser les stations terriennes dans les centres des regions 
mCtropolitaines. Situés a environ 35 900 kilornCtres de Ia Terre, les trois premiers 
satellites Anik de TClésat peuvent transmettre par relais les emissions de 10 canaux de 
tèlèvision couleur ou jusquá 9.600 circuits tClCphoniques simultanément. Toutes les 
regions do Canada peuvent Ctre desservies par ces satellites: Ia distance et lisolement 
ne sont plus des obstacles aux communications et des possibilités presque illimitées 
soffrent au gouvernement. au  commerce. it l'industrie. a Ia science et it Ia technologie. 

TOleglohe Canada reprCsente Ic Canada au Consortium international des tClécom-
munications par satellite (Intelsat) et exploite des stations terriennes a Mill Village 
(N.-E.) et au lac Cowichan (C.-B.). En 1976, dIe a élari ses installations pour satisfaire 
a la demande de communications telex, lélephoniques et tClégraphiques internationa-
les lors des jeux olympiques qui ont eu lieu a Montréal en juillet de Ia mCme année. 

Le Rèseau téléphonique tianscanadien (RTT) a inauguré Ic système d'appels directs 
outre-mer (DDO) a Vancouver en septembre 1976: cette ville devenait ainsi hi premiCre 
au Canada ii Ctre pourvue dun tel service. Au coors des trois prochaines annCes. 
Victoria, Edmonton, Calgary. Toronto, Ottawa. Montréal. Québec et Halifax devraient 
également y avoir accCs. 

Le nouveau réseau Datapac du RTT est rCgi par le Protocole dacces au rêseau 
gCnCral. C'est te premier service de commutation par paquets a usage commercial au 
Canada: il permet de transmettre des renseignements sous forme de paquets de 
dimension normalisée et determine le mode de presentation des données il transmettre. 
Le fad que Ic Comité consultatif international de Ia tClCphonie et de Ia télCgraphie des 
Nations IJnies ad approuvC, en roars 1976, les normes des réseaux universels de 
données pour commutation par paquets signifie que divers rCscaux de données peuvent 
niaintenant ètre interconnectes. 

Les sociCtés membres do RTT ont commence a prevoir ot a construire des centres 
provinciaux de coordination du service pour Ic controle des divers rCseaux. Si tin 
circuit est endommage dans une situation durgence. on Ic signale immCdiatement et 
one autre voie dacheminement petit Cire trouvee. Cette facon de procCder permet de 
réduire au minimum le tcrnps dinterruption, ce qui est fort appreciable étant donnC le 
coUt do plus en plus exorbitant (IC telles interruptions. Des centres de cc genre existent 
actuellement atm Nouveau-Brunswick, aim Québec et en Ontario, et on prCvoit en Ctablir 
un autre au Manitoba. 

Les Postes canadiennes et les Télécommunications CN-CP ont permis au public de 
recourir a leur service téléposte. Ce service, qui pour Ia premiCre lois permet aux Postes 
canadien nes d'achem iner Ii' courrier par voie electron ique. assure Ia <<liv raison Ic 
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qui est on sorJce do transmission numorique assure par Ic UN-UP. est maintenant 
offert a 31 endroits. de Saint-Jean (T-N.) ii Vancouver (C-B.). Le CN-CP ii liniention de 
mettre sur pied Info-Switch, rêseau national de commutation do donnCes numériques 
par circuits et pal-  paquets. La premiere phase lie Double DLIV (Data-Under-Voice) a été 
mise en service en join 1975. II sagit dune mêthode de transmission de donnCes par le 
réseau ii micro-ondes existant. basCe sur une technique de transmission suivant 
laquelle los donnees nuinCriques sont acheminées a des frequences inférieures a celles 
normalement ulilisCes pour los communications vocales. 

Le gouvernement fCdCral considere quune des prioritCs en matiére de télécommuni-
cations est do permettre a thus les Canadiens, particuliérement dans los regions isolées 
of rurales, de bénCficier all moms des élCments (le l)ase dun service. En janvier 1977, on 
a annoncC un programme do financement en vue d'Ctendre Ic service téléphonique do 
base a toutos les localitCs des Territoires dU Nord-Ouest. Par contru. dans les centres 
urbains du pays Ia demande d'accès a des services do communication do honne qualité 
augmente, et Ic spectre des frequences devient de plus on plus encombrC. II est possible 
d'e.tenclre lutilisation du spectre en ayant recours ii des fréquences plus élevées, nu en 
ratmonalisant (lavantage l'emploi dos fréqiiences existantes. Cela signifie pour Ic 
gouvernement quil devra entreprendre des recherches en vue d'Ctahlir des bandes do 
fréquences plus élovées et arréter uno pobtique concernant Ia repartition des 
frequences. Solon les previsions, l'emp]oi des frequences comprises entre 10 et 20 GHz 
progressora do façon spoctaculaire d'ici 10 ans. 

On constate clairement quo do nombreux systémes do communications électro-
niques naguCre autonomes sachemmnent do plus en plus veis linterconnexion. Un 
indice rCvClateur do cette evolution est lintegration rapide de linformatique et des 
communications, dont on na pas tardé a exploiter les avantages financiers. 

La politiquc fédérale vise a ompécher que les télCcommunications so developpent 
sans consideration des repercussions sur les valeurs sociales et culturelles et sur 
I'économie et Ia qualité do La vie au Canada. 
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La Socété Radio-Canada 

Radio-Canada est une société dEtat établie par Ia Loi sur Ia radiodiffusion pour 
assurer le service national de radiodiffusion au Canada. Crêée en novembre 1936, elle 
est comptable au Parlement par lentremise du secrétaire d'Etat, mais Ia responsahilitC 
de ses politiques et de ses programmes incombe a ses administrateurs et agents. Elle est 
financCe en grande partie par des credits votes chaque année par Ic Parlernent, 
auxquels sajoutent les recettes de Ia publicité commerciale—surtout a Ia télévision 
puisque son service de radio est presque entiérement libre d'annonces. 

Radio-Canada a son siege social a Ottawa. Le centre d'exploitation des services de 
langue anglaise se trouve a Toronto, eli! existe divers centres rCgionaux (IC production 
répartis dans tout Ic pays. Les services de langue francaise soft centralisCs a Montréal, 
et des stations locales sont installées dans dautres villes du Québec et dans Ia plupart 
des autres provinces. 

La Société exerce son activité de l'Atlantique au Pacifique et jusquaux confins du 
Cercle arctique: cUe exploite des réseaux francais et anglais, a la télévision et a Ia radio 
MA et MF stéréophonique. Un service de radio destine au Nord diffuse des emissions 
en français. en anglais, en diverses langues indiennes et en inuktitut, langue des Inuit: 
le Service du Nerd commence aussi ñ produire des emissions tie tClévision en inuktitut. 

Les réseaux (IC radio et de télCvision de Radio-Canada sont formés dune part des 
stations de Ia société. qui offrent le programme national, et de certaines stations privées 
affiliées qui diffusent un nombre convenu dCmissions de Radio-Canada. Dans maintes 
petites localites, des stations de relais diffusent Ic programme national, mais ne 
possédent ni personnel ni studios pour produire des emissions locales. Les méthodes de 
transmission comprennent Ia location de canaux sur le satellite Anik. 

....... . 	 ( 
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Radio-Canada International, service a ondes courtes de Radio-Canada, diffuse 
quotidiennement en 11 langues et distribue gratuitement des emissions enregistrées a 
l'intention des radiodiffuseurs Ctrangers. Sur Ic plan international, Radio-Canada vend 
diverses emissions a d'autres pays. remporte souvent ties prix et fait partie de plusieurs 
organismes internationaux de radiodiffusion. Elle a des bureaux a Londres, Paris. New 
York et Washington, et des services d'informations en Extreme-Orient. a Moscou et a 
Bruxelles. 

La programmation de Radio-Canada est vanCe. conformement aux pnincipes Cnoncés 
dans Ia Loi sun La radiodiffusion: <<le service national de radiodiffusion devrait Otre un 
service CquilibrC qui renseigne. Cclaire et divertisse des personnes de tous ages, aux 
intéréts et aux goUts divers, et qui offre une repartition equitable de toute La gamme de 
La programmation)). Los emissions sont en majeure partie canadiennes—la proportion 
ost d'environ 70% a Ia tAlCvision et normalernent plus élevée a Ia radio—mais Ia 
programmation comprend aussi on choix d'Cinissions étrangCres. 

Radio-Canada encourage les artistes et exécutants canadiens en diffusant des muvres 
canadiennes de musique, do thCátre et de poCsie, en commandant des wuvres spéciales. 
en parrainant des concours d'artistes amateurs et en prCsentant des films canadiens. 
Elle produit a partir de certaines de ses emissions des livres, des enrogistrements et des 
films a caractCre éducatif. 
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Le service postal 
A Ia fin de l'annêe financière 1976-77. ii existait au Canada 8.455 installations 

postales. Le service de distribution du courrier par facteur s'est enrichi de 166804 points 
de remise: au total, 5.675.723 points sont desservis par 12.867 itinéraires de facteur a 
temps plein et 506 a temps partiel. On compte actuellement 281 hureaux de poste qui 
assurent Ic service de distribution par facteur. Les progrés se poursuivent duos la 
fréquence et Ia qualitO dU service aux localités éloignèes oO Ic transport du courrier se 
fait normalement par avion. 

Le programme de codage et de mécanisation a debute en 1972. l'obectif étant 
d'accroitre lefficacité do traitement du courrier. L'équipement électronique automatisé 
peut trier, a laide du code postal. de 20.000 a 30,000 envois de Ia premiere classe a 
t'heure, A Ia fin (IC l'annCe financiére 1977. les villes suivantes étaient dotées dun tel 
equipement: Ottawa. Winnipeg, Regina, Saskatoun, Edmonton. Calgary, Vancouver. 
Toronto, Hamilton. Saint-lean (NB.). Saint-lean (T.-N.), London. MontrCal-Laval, 
Burlington. Kingston. Sudhury et Windsor. In join 1978. Ia mecanisation de 26 des 30 
établissements prCvus Ctait chose faite. 

De nouvelles machines ont etA installCes qui permettent de trier jusqu'ii 6,000 grands 
objets plats ou envois surdimensionnAs it l'heure. Comme les cobs de Ia premiere classe 
et les petits paquets sont deja tries a Ia machine. on peut (lire que Ic courrier de presque 
toutes les classes et types peut Inaintenant Ctre triA mecaniquement. 

Le ministAre des Postes utilise 3,750 véhicules pour Ic transport du courrier a 
l'intArieur des villes, tandis que d'une yule ii l'autre on procede par avion. chemin de 
fer, route ou bateau. 

Le MusCe national des Postes. situé it Ottawa, sest enrichi Ian dernier d'articles rares 
lies a l'histoire postale et philatAlique. Plus de 36,000 personnes. surtout des groupes 
d'adultes. des touristes et des Acoliers. ont visité Ic MusAc. Les ventes darticles 
philateliques au bureau de poste duntan ont gagne cii popularitC. PhilatAlistes. 
Acrivains et hisloriens viennent faire des recherches ii lii hibliotheque du MusAe. 
Celui-ci doit dCmAnager au centre-yule d'Ottawa dans des locaux beaucoup plus 
spacieux oU ii sera possible de tenir des reunions et des conferences. 
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Loisirs 
La productivit 	lvc attrihuahle I l'industrialisation et aux conquêle.s de Ia 

technologie s'est traduite au Canada par une semaine de travail plus courte. des 
vacances puYes  plus longues. une i'etraite plus précoce et Un temps accru a 
consacrer aux loisirs el aux divertissements. 

Les definitions des loisirs sont nombreuses et traduisent tout un Cventail de points 
de vue. Par loisirs, on peut tout simplement entendre le faisceau dactivités chors 
travaib>. On it également ussimilC les loisirs a lensemhle des activiles auxquelles on 
sadonne do son plein gre: ii pout sagir do se reposer. do samuser, de parfaire ses 
connaissances ou ses aptitudes. damCliorer sit sante physique et mentule par Ia 
pratique des sports et lexercice dactivitCs culturelles. ou encore d'uvrer 
bCnCvolement dans lintérét commun. Toutefois. do nombreuses (ICfIflItiOflS des 
loisirs e'xcluent des activits commo le sommeil. Ic manger, los déplacements entre 
Ic domicile et Ic lieu de travail. los travaux ménugers et les soins personnels. On peut 
voir dans les programmes officiels dCducation permanente un épanouissement 
personnel ou un besoin. double facette de choix et de ni'cessité qui caractérise Ic 
sommeil ou Ic manger et pout nous contraindre a les exclure aussi des loisirs. On 
peut prCtendre par ailleurs quo Ie partage (lu temps en dehors du travail est laissC a 
la discretion de chacun et quo tout cc temps libre peut Ctre consacre aux loisirs. 
Neanmoins. La majoritC des gens saccorderont pour (lire que Ic sommeil, le manger 
et les soins personnels demandent un minimum de temps qui ne peut en aucun cas 
Ctre considCre comme libre sous le rapport des loisirs. 

On ne sentend donc pas toujours sur cc que recouvre le terme <Ioisirs>>, mais on 
saccorde volontiers pour y ratlacher certaines activitCs. II sagit de celles qui 
procurent tin plaisir a celui qui los exerce, par exemple jouer au tennis ou se 
promener dans un parc. 11 arrive que dingrats travaux ménagers deviennent une 
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source de divertissernent dans certaines circonstances. On peut citer par exemple Ic 
fait de tondre Ia pelouse, de cuisiner, de t:oudre ou de repeindre Ia maison. 
Récréation et loisirs sont donc des termes qualiiatifs doni l'evaluation différe selon 
les goüts et les pen;hants de chacun. Ceux-ci peuvent varier non seulement dune 
personne a l'autre, mais aussi selon les circonstances pour une méme personne. 

Travail ci loisirs présentent un lien de réciprocité. Quand Ic travail augmente, les 
loisirs diminuent. Lorsque Ia durèe du premier sallonge, le revenu augmente, mais 
un accroissement de La durée des loisirs se traduit habituellement par une 
augmentation des dépenses. Théoriquement, le partage du temps entre travail ci 
loisirs est une question de choix. Toutefois, dans Ia pratique, Ia plupart des salaries 
ne peuvent personnellement determiner que dans une certaine mesure quelle sera Ia 
durée de leur travail. Au Canada, les jours ouvrables et les jours chOmés sont 
habituellement fixes par les employeurs ou dans le cadre de Ia négociation 
collective conformément aux lois en vigueur et aux normes adoptées; par 
consequent. les travailleurs canadiens sont Ic plus souvent tenus de travailler un 
nombre fixe d'heures par jour et de jours par semaine. 

La semaine normale de travail au Canada compte entre 35 et 40 heures, réparties 
sur cinq jours de travail. La plupart des salaries oni droit a au moms 10 jours fériCs 
par an ainsi qua on congé annuel de deux semaines, ou de trois ou quatre semaines 
ou plus apres on certain nombre d'années au service dun mCme employeur. Si Ion 
compte les fins de semaine, les jours fériés et les congés annuels, Ia majorité des 
salaries canadiens disposent dau moms 124 jours libres de travail par an. La valeur 
nette du temps Imbre a la disposition des Canadiens depend aussi de La proportion de 
la population qui fait partie de Ia population active et de Ia repartition de cette 
proportion entre occupés et chOmeurs en quéte de travail. Par definition, les inactifs 

Les XI Jewc do Commonwealth ont eu lieu a Edmonton (AIb.) en until l97a 
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ne travaillent pas et oft donc plus de temps libre a leur disposition. Cest le cas des 
gens qui ont pris leur retraite tot et des personnes ágées. 

Manifestations et attractions 
Chaque annèe, manifestations et attractions dans toutes les regions du Canada 

attirent un grand nombre de vacanciers et de touristes en quète de divertissements, 
de sensations fortes ou de repos. Des manifestations comme Ic Carnaval d'hiver de 
Quebec ci le Stampede de Calgary sont centrées sur des faits historiques, soclaux ou 
culturels. Par ailleurs. les attractions peuvent ètre soit des élénients naturels soit des 
creations de Ihomme qui présentent un caractére permanent et se distinguent par 
des traits architecturaux ou geographiques ou par l'usage récreatif ou culturel 
auxquels us se prètent. Les musées, les parcs, les montagnes et la vie nocturne des 
villes font partie de cette catégorie. A titre d'exemple, on peut citer un phénomène 
naturel comme le mascaret de Ia rivière Petitcodiac a Moncton (N-B.), ou une 
rêalisation de Ihomme comme Lower Fort Carry a Selkirk (Man.). 

Des manifestations marquantes ont lieu dans chaque province et territoire. Parmi 
les plus anciens évCnements sportifs en AmCrique du Nord figurent les régates 
annuelles a Saint-Jean (T.-N.). Charlottetown, capitale de l'Ile-du-Prince-Edouard, 
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organise les Journées paysunnes ci la Semaine du Bon Vieux Temps, offrant au 
programme de Ia musique. des expositions agricoles el artisanale.s, des courses 
d'attelages et des parades. En Nouvelle-Ecosse ont lieu les Jeux écossais dans les 
villes du Cap-Breton, et au Nouveau-Brunswick diverses réjouissances soft 
organisèes en rapport avec les activités de peche dans Ia province. comme par 
exemple Ic Festival du Homai'd i Shediac ci le Festival du Saumon a Campheliton. 

Au Québec, on a Terre des Hommes, l'exposition culturelle et ethnique 
permanente de Montréal, et Ic Festival des Cantons a Sherhrooke, dont le 
programme comprend des spectacles québécois, do lit' tie chevaux, des soirees ci de 
is cuisine gastronomique. En Ontario, it existe notamment les festivals d'art 
dramatique de Stratford et de Niagara-on-the-Lake. 

Dims l'Ouest canadien. les manifestations reflétent is diversité cuiturelie ci tin 
heritage qui remonte aux temps de Ia colonisation. Ainsi, on a Ic Festival national 
des (Jkrainiens a Dauphin (Man.), tin i<Oktoherfest>> it Vancouver (C-B.). les Jours 
des pionniers a Saskatoon (Sask.) ci les Jours des Indiens a Banff (Aib.). 

Des activités spéciales ont lieu chaque été thins Ic Nord. A Yellowknife (TN-U.). 
tin Tournoi de golf tie minuit est orgunisé chaque année. ala fin de join. A Dawson 
City, au Yukon, la dCcouverte dor en 1896 est celebree le Jour de Ia Découverte, en 
aoüt. par des courses de radeatix stir hi rivière Kiondike ci par ties danses. des 
èvCnements sportifs et des divertissements d'epoque. 

Récréation 
La nature des activitCs de loisir auxquelles les gens s'adonnent est fonction de 

l'áge. du sexe, du revenu et de is profession. Statistique Canada a rnenC en octobre 
1976 tine enquète stir I'exercice physique ci les act ivitCs recreatives physiques ci 

I ni' ti.'rrusin dv ( :,46 surplombant In Row tljvcr en AIhi'rin. - 
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sportives qui a révélé que parmi une gamme choisie d'activités, Ia natation était Ia 
plus répandue; venaient ensuite Ic patinage sur glace. le tennis. le golf et le hockey 
sur glace. Depuis queiques années, le ski de fond est de plus en plus adopté par les 
aduites et les families dans de nombreuses regions du Canada; 1,336,000 personnes 
ágées de 14 ans et plus ont indique quelles avaient pratiqué ce sport au cours des 12 
mois précedant l'enquete. 

Chaque année, un nombre sans cesse croissant de Canadiens découvrent les 
plaisirs des sports d'hiver. Dapres les résultats dune enquète. los sports hivernaux 
les plus en vogue soft le patinage sur glace, le hockey sur glace, Ic ski do fond et le 
ski aipin. Le curling a Cgalement recruté do nombreux adeptes duos Ia piupart des 
regions du Canada. Parmi les autres activitCs de loisir auxquelles sadonnent 
souvent les Canadiens figurent les travaux manuels au foyer, les quilies, le cinema, 
les spectacles sportifs, les concerts et autres spectacles musicaux, les expositions, les 
foires et Ic théitre. 

Programmes des administrations publiques 
Tous los echelons (It' I'adrninistration publique cherchent a enrichir les loisirs des 

Canadieris. Plusieurs arganismes fédCraux ont établi des programmes importants a 
cette fin, notamment Ia Direction gCnCrale de in sante et du sport amateur du 
ministére de La Sante nationale et du Bien-être social. Cette dernière s'occupe au 
premier chef des activitCs rCcréatives et du conditionnement physique et execute un 
certain nombre de programmes visant a encourager los Canadiens a participer, quel 
que suit leur age, m des activités de conditionnement physique: elle aide 
financiCrement et conseille des organismes récrCatifs comme le YMCA, les clubs de 
garçonnets et do fillettes, Jes groupements de scouts et do guides et les auberges de 
jeunesse; elle aide aussi les autochtones du Canada a participer davantage aux 
sports et aux activités rCcréatives. L'Office de tourisme du Canada aide a La publicité 
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concernant les manifestations et les attractions. au  Canada et a l'extErieur du 
Canada. Les Musées nationaux du Canada stimulent l'intérèt et Ia prise de 
conscience a legard du patrimoine cinadien ci de Ia diversitê régionale par 
lentremise des musées nationaux. des musèes associés et des programmes daide 
aux musées. Les fonctions de Péches et Environnement Canada comprennent Ia 
mise en muvre de programmes récréatifs portant entre autres sur Ia péche sportive. 
Ia protection des oiseaux migrateurs. Ia mise en place de centres dinformation sur Ia 
faune et Ia construction et lentretien de quais pour petits bateaux do plaisance. 

Dans Ia region dOttawa-Htill. Ia Commission do hi capitale nationale joue un role 
important de conservation ci damCnagement dans Ic domaine des loisirs de p1cm 
air. Les arnénagements queue offre comprennent Ic parc de Ia Gatineau, qui sétend 
sur 357 km 2  (kilometres carrés) et se compare aisCment a un parc national ou 
provincial. un rCseau de promenades panoramiques ci tie pistes cyclables ci une 
zone de verdure en demi-cercie au sud dOttawa 00 tous peuvent sébattre; ihiver, Ia 
Commission entretient Ia plus longue patinoire extCrieure au monde sur le canal Ri-
deau. et  tête, loue des lopmns de terre pour le jardinage dans Ia zone de verdure. 

Les aspects culturets et artist iques des loisirs relèvent essentietlement du Secretariat 
d'Etat qui parraine les arts visuels et de Ia scene ainsi que tout un éventail d'activités 
culturelles auxquelles 11 encourage les Canadiens 0 participer. 

Parcs Canada 

Parcs nationaux 
Le réseau des parcs nationaux du Canada it commence avec une reserve de terres 

de 26 km 2  autour des sources thermales dans ce qui est aujourdhui le parc national 
de Banff. Dc ce petit noyau. Ic réseau est passé a 28 parcs nationaux qui préservent 
plus de 129500 km 2  dc regions naturetles du Canada. 

- 
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Les parcs nationaux du Canada reflCtent l'étonnante diversité geographique du 
pays. Le programme s'étend actuellement du parc national de Terra Nova, situè sur 
La cOte est ac(:ideflte de Terre-Neuve, au parc national de Pacific Rim, oU les vagues 
frappent La magnifique Long Beach sur Ia cOte ouest de Ide Vancouver; de Pointe 
Pelêe. point Ic plus au sud de Ia panic continentale do Canada, au parc national 
d'Auyuittuq dons l'ile Baffin. 

Ii existe au moms un parc national dons chaque province et territoire. Les parcs de 
montagne de Ia Colombie-Britannique et de l'Alberta, parmi Les plus anciens du 
réseau, sont connus pour leurs cimes pointues, leurs lacs et leurs prés alpins, leurs 
glaciers et leurs sources thermales. 

Dans Ic parc national des lacs Waterton. qui forme avec le parc américain Glacier 
un parc international, les montagnes s'élévent brusquement au-dessus de Ia plaine, 
sans la transition hahituelle. Les foréts de peupliers et d'épinettes font contraste 
avec les prairies avoisinantes du parc national d'Elk Island. en Alberta. Le parc 
national Prince Albert (Sask.). renferme trois zones de vegetation: Ia forét boréale, La 
savane-parc øü pousse Ic tremble et Ia prairie; on y irouve de plus des centaines de 
lacs, ruisseaux, étangs ci marais. Dons le parc national du Mont Riding. situé au 
sommet de l'escarpement manitobain, les foréts do lest ci du nord ci les pres de 
I'ouest forment un paysage diversifié qui abnite toute one gamme d'essences 
vegetales et d'animaux. 

LOntario compte quatre parcs nationaux: les lies de to baie Georgienne. Pointe 
Peléc, les ties du Saint-Laurent et Pukaskwa. La Mauricie, dons les Laurentides, et 
Forillon. dons Ia peninsule historique de Gaspe, sont situCs au Québec. 

Sept parcs nationaux des provinces do 1'Atlantique préservent des regions de forét 
acadienne et boreale, des zones de Ia cOle accidentée. des plages sahionneuses et Ia 
zone parsemée de lacs a l'intérieur de Ia NJouvelle-Ecosse. 

Ii exisie actuellement quatre parcs nationaux situCs partieilement ou t'ntiCrement 
au nord du 60 parallèie. Le parc national de Wood Buffalo occupe une panic de 
l'Alherta ci one partie des Territoires du Nord-Ouest, et sert d'habiiat au plus grand 
troupeau do bisons do continent. Kluane, au Yukon, renferme Ic mont Logan. la plus 
haute cime du Canada, tandis que dons Ic parc national de Nahanni (T.N.-O.). les 
spectaculaires chutes Virtinia de Ia rivière Nahanni-Sud piongent dons Ia vallée 
située a 90 m (metres) plus has. Dons Ide Baffin, Auyuittuq. qui signifie en inuit 
<d'endroit qui ne fond pas>, est le premier parc national au-dclâ du cercie ar(;tique. 

Les paysages magnifiques el les nombreuses possibilitCs do ioisirs qu'offrent les 
parcs nationaux attirent des visiteurs toute i'annCe, quo (P soil pour faire du 
camping. (IC Ia promenade. de I'excursion, (Ic I'alpinisme, de Ia natation. de Ia pCche. 
du ski ou do Ia raquette. l)es programmes d'interpretation. qui comprennent des 
visiles commentées, des expositions. des films Pt des brochurese xpliquent i'hisloire 
naturelie des diverses regions. 
Parcs et Ileux historiques nationaux 

Afin do preserver Ic passé do Canada, Ia Direction des parcs et lieux histuniques 
do Parcs Canada perpétue Ic souvenir do personnes. CvCnements et lieux historiques 
qui ont jouè on rOle important dans i'évoiution du pays. Depuis 1917. date i laquelle 
Fort Anne, en Nouvelle-Ecosse, est devenu Ic premier parc historique national. 50 
parcs et lieux importants et plus de 700 plaques et monuments sent venus marquer un 
moment dhistoire. Environ 30 nouveaux lieux soft en voie d'amCnagement. 

Les lieux sont choisis pour bun importance culturelle. sociale. politique, économique. 
militaire ou architecturale et engbohent los grandes découvenies archCologiques, dont Ie 
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cimetiere indien de Port-aux-Choix et Ia colonie scandinave de lAnse-aux-Meadows, 
éiablie vers lan 1000. a Terre-Neuve. 

Bon nombre de lieux et parcs historiques rappellent les debuts (Ic le.xploralion du 
Canada et les combats pour sa possession. Le parc Cartier-Brébeuf 6 Québec marque 
lendroit cC Jacques Cartier passa son premier hiver dans Ic Nouveau Monde, ainsi 
que l'emplacement de Ia premiere residence des JCsuites au Canada. 

La recherche de fourrures a conduit a une exploration poussée (lu Canada et a la 
LoiIsLrucLluii de nombreux posies et forts en vue dCtendre et de protéger La traite des 
pelletei-ies. Ces posies comprennent Port-Royal. Ia plus ancienne colonie francaise 
au nord de Ia Floride; Ic fort TCmiscamingue. poste de traite stratOgique dans Ia 
partie supCrieure ne Ia vallée de lOutaouais; ci le fort Pnince-de-Galles. Ic fort de 
pierre Ic plus septentrional en Amérique du Nord. Lower Fort Carry. prCs de 
Winnipeg, a etC restaurC pour recrCer un poste do XIX siècle de la Compagnie de Ia 
Baie dHudson: on peut y voir des femmes qui cuisent Ic pain et qui tissent dans Ia 
(<grande maison><, un forgeron a luvre dans son atelier, et des fourrures, autrefois 
Ic pilier de lèconomie canadienne, qui pendent dans Ic grenier dun niagasin génCral 
hien garni. centre dactivitC du fort. 

Les fortifications militaires proiCgCes ii litre de lieux historiques nationaux 
comprennent clabord Ia solide forteresse de Louisbourg dans lile do Cap-Breton. 
construite par les Francais au XVllI siècle pour protéger leurs possessions 
coloniales en danger, puis une série de posies français ci ang[ais Ic long du Richelieu 
ci du Saint-Laurent. pour se terminer par Ic fort Rodd Hill dans Ille Vancouver. 
emplacement de trots posies de defense cOtiCre hriianniques de La fin do XIX< siècle. 

Les posies de traiie des fourrures (Ic Rocky Mountain House en Alberta, Ic fort St. 
James dans Ic nnrd de Ia Colombie-Britannique ci Ic fort Langley (C.-B.). oC a 
commence lindusirie dexporiation do saumon de Ia province, rappellent l'expan-
sion du commerce ei La colonisation de lOuesi. Cette dernière scsi effectuèe 
pacifiquement grace entre autres a Ia Police montCe du Nord-Ouest, qui est 
commémorèe a Fort Walsh (Sask.). premier quartier gCnéral de cc corps. 
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La principale voie qui conduisit a Ia ruée vers For du Kiondike est marquee et 
protégée par le parc historique international du méme nom. A Dawson City, yule 
qul a connu un essor extraordina ire en 1898, le Palace Grand Theatre, Ia butte do 
poète Robert Service et 1€ bateau a roue a aubes S.S. Keno ont été restaurés, et 
d'autres bâtiments sont en vuie de l'Ctre. 

Province House, lieu historique national situC a Charlottetown (t.-P.-E.), continue 
d'abriter les assemblées legislatives de Ia province. Les maisons d'enfance de deux 
premiers ministres canadiens. Sir Wilfrid Laurier et William Lyon Mackenzie King, 
sont également des lieux protégés. Le parc historique national de Ia villa Bellevue a 
Kingston, superhe exemple du style architectural toscan, fut autrefois occupée par 
Sir John A. Macdonald. 

Accords sur Ia récréation et Ia conservation 
Le programme des accords au sujet do Ia récrCation et de Ia conservation (ARC), 

créé par Parcs Canada en 1972, comporte des projets mettant en cause différents 
paliers de gouvernement et divers organismes. 11 est base sur le concept de la 
planification et de Ia gestion concertées, et son but a long terme est de preserver et 
d'amenager des lieux ayant une valeur historique. panoramique et culturelle par le 
moyen d'accords conclus entre les diffCrents organismes concernés. Les trois 
principaux éléments du programme sont: Entente sur Ia mise en valeur du 
patrimoine. Canaux et Repertoire du patrimoine canadien. 

Entente sur Ia mise en valeur dii patrimoine. Aux termes de cette partie du 
programme. Parcs Canada s'associe a des organismes, paliers de gouvernement et 
particuliers pour assurer Ia preservation du caractére traditionnel d'une region en 
intégrant conservation et usages contemporains. Ces accords offrent de nouveaux 
moyens de preserver et de protéger les richesses du patrimoine. Les gens y 
participent parce que Ia conservation leur tient a cwur et quils estiment que cette 
forme d'entente peut étre fort efficace: dIe permet en outre aux participants 
d'atteindre des objectifs particuliers grace a une entreprise oU les coits et les 
responsabilités sont partagCs. 

Par exemple. le premier accord ARC. l'accord Canada-Ontario-Rideau-
Trent-Severn (CORTS). prévoit I'amenagement dune region qui offre une gamme 
d'activités de loisir et de conservation le long d'une voie de communication 
importante dans l'histoire du Canada. 

Canaux. Au Canada, les canaux ont été construits pour les besoins de Ia defense 
ou du commerce avant l'amenagement des chemins de feret desgrandes routes. Ala 
ConfCdération. ils soOt passes sous Fautorité du gouvernement fédéral en raison de 
leur importance pour le commerce du pays. 

En 1972, los canaux St. Peters, St-Ours, Chambly, Ste-Anne, Carillon. Rideau et 
Trent-Severn, qui relevaient du ministére des Transports, ont été transférés au 
ministére des Affaires indiennes et du Nord—changement effectué a Ia condition 
que désormais, en plus de I'administration des canaux du point de vue de leur 
fonction premiere de voies do communication, on tienne compte do facteurs tels que 
Ia preservation et linterprCtation de l'histoire et de lenvironnement, Ia récréation et 
l'emploi optimal des terres fédérales. 

Repertoire du patrimoine canadien. Les bátiments ayant une valeur architectu-
rale, culturelle et historique disparaissent a on rythme accéléré. En vertu de Ia loi 
actuelle. Parcs Canada ne pout en restaurer et protéger qu'un nombre limite ayant 
one signification exceptionnelle pour Ic Canada: aussi, en collaboration avec les 
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gouvernements des provinces et des territoires, ii êtabiira un relevé de tous les 
bátiments historiques et traditionneis importants sons la forme d'un Repertoire du 
patrimoine canadien, pour le bénéfice des Canadiens d'aujourd'hui et de demain. 
Une aide financière sera accordée alix proprietaires Lie haliments ayant vraiment 
hesoin de restauration. Le repertoire sera donc en moyen de protéger, preserver et 
restaurer danciens btiliments ayant une valeur architecturale, culturelie et 
historique et constituant Un élérnent irremplaçahle du patrimoine canadien. 

Parcs provinciaux 
La plupart des provinces ont arraché a l'emprise de La civilisation (Ic vastes 

Ciendues oC dies veillent a conserver l'environnement naturel au bénéfice des 
Canadiens et des touristes Ctrangers. Si ion ajoute Ia superficie des parcs 
provinciaux (environ 298600 km2)  a celle des parcs nationaux, on obtient plus de 
1.6 ha (hectare) pour chaque resident du Canada. 

Parmi les premiers parcs du Canada, certains ont été créês par les provinces. En 
1895, le souci du gouvernement quebecois d'assurer Ia survivance du caribou a 
entraIné Ia creation du parc des Laurentides, qui jouxte Ia yule de Québec au nord a 
Line distance d'à peine 48 km. En Ontario. Ic premier parc a été le parc Algonquin. 
créC en 1897. Dune superficie de 7 540 km 2 . ii s'étend jusqu'en deçC de 240 km des 
limites des vilies de Toronto et d'Ottawa. A l'instar de nombreux autres parcs de 
I'Ontario et des autres provinces, ii se prCte au camping, an canotage ci a Ia pèche 
sportive. 

I 	, 	 I 	 . 	 r ,.Jrr 	 fir jill n j 	!I)rilnirr&i. 
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Les gouvernements provinciaux assurent en outre une gurnme de programmes 
rêcréalifs. gérent les ressources natureiles, Ia chasse et Ia peche et inettent en place 
des amCnagernents, soil directement, soil par le moyen de programmes rnunicipaux. 

Tourisme 
Le tourisrne influence Ia vie de bus les Canadieris. II se rCpercute sur Ic style de 

vie ci modifie Ic rythme impose par les pressions sociales contemporaines. II 
contribue également a l'unitC nationale en favorisant une meilleure comprehension 
entre les habitants des différentes regions du pays. 

Le tourisme constitue pour Ic Canada tine source importante de devises, en méme 
temps qu'il stimule Ia depense intéricure. Ses repercussions stir Ia consommation, 
linvestissement et lemploi sont considCrables, et ii reprCsente one importante 
source de recettes fiscales pour les gouvernements. Les avantages qui en dAcoulent 
profitent a I'ensemble du Canada, et c'est ainsi qu'il ioue  un role de premier plan 
dans Ia reduction des disparités socio-Cconomiques rCgionales. 

Scion l'Or'ganisation mondiale du Tourisme. Ic tourisme en 1977 affichait au total 
245 millions darrivées internationales (12% de plus quen 1976), et ces voyageurs 
oft depensC environ $50 milliards dons les pays visités (15% de plus qu'en 1976). 
Dans Ic contexte mondial. le Canada se ciassait au neuviCme rang en 1977 pour les 
recettes provenant des voyages internationaux, au quatrieme rang pour les dCpenses 
de ses residents au litre des voyages internationaux ci au cinquième rang pour Ic 
nombre de visiteurs. 

Le tourisme a rapporté au Canada $10 milliards en 1977, cc qui représente environ 
5 11% du produit national brut. Les depenses des Canadiens voyageant au Canada ss 
soft élevCes a prCs de $8 milliards. Les $2 milliards restanis. provenant des dépenses 
des visiteurs Ctrangers au Canada, constituaient Ia sixiCme source de devises aprés 
les automobiles. Ic hois d'wuvre. Ic papier (ournal. Ia pate de hois et Ic gaz naturel. 

En 1977, Ic nombre de visiteurs en provenance des Etats-Unis s'esl Ctabli a 31.8 
millions, soil 1.2% de moms qu'cn 1976. Le riombre de visiteurs en provenance de 
pays autres que les Etats-tJnis s'esl élevé a 1.4 mil]ion, soil 10% de plus qu'en 1976. 
Stir cc nombre. 944.145 venaient (I'Europe et 372,165 du Royaume-lJni, principale 
source touristique aprCs les Etats-Unis. Parmi les visiteurs en provenance des autres 
principaux pays, 157.845 venaient de la Republiqoc fCdérale dAllemagne. 97,532 du 
Japon, 90.512 de Ia France, 71.195 des Pays-Bas. 51,348 (Ic i'Australie et 46,981 de 
lila lie. 

La valeur des depenses touristiques au Canada ne doit cependant pas Ctre estimCc 
uniquement en fonction des $10 milliards imputes directement aux dCpenses de 
voyage. Des afflux de dCpenses (;onsCcutifs se répartissent dons toute l'Cconornie el 
produisent des recettes supplémentuires. 

Par exemple. lorsqu'un voyageur loue une chambre d'hôtel. it contribue en 
premier lieu au bCnCfice hrut do proprietaire de I'hOtel. Une panic de cc l)éfléfice 
servira a rCmunCrer les employés. Ces salaires seront ensuite dépensCs et profiteront 
peut-étre au propriCtaire du magasin du coin. puis au grossiste qul aura fourni les 
marchandises, et enfin au manufacturier canadien qui a son tour achCtera 
probablement ses matiCres premiCres 0 une autre sociCtC canadienne. et  ainsi de 
suite. Compte tenu de cut effet <multiplicateur>>, Ia part du tounisme dans Ic PNB 
aurait Pu atteindre $16 milliards en 1977. 

Le tourisme a egalemcnt créé I'Cquivalent (Ic 900.000 emnplois dans tout le Canada 



sr 

C? 	
L 

• t 

-Qf;-- 	
••&' 	 'mk 

1.tZ\ 
— 	

1 	. - 	 -. .- 

I 

Riettes it depenses au titre des voyages entre Ic Canada et Ics autres pays, 
1972-77 

1972 	1973 	1974 	1971 	1976 	1977 

1.023 
I 	I. 	p*'flSeS 	................. 919 

±104 

pIvs 
'tI(S 	.................. 207 

.......... 

- 338 

~I hlp des pays 
1.230 
1464 

(mi iliuns di• do)Jurs) 

1.160 1.328 1,337 1.346 1525 
1.073 1.196 1,587 1.956 2.280 

±87 +132 -250 -610 -755 

286 366 478 584 500 
669 782 955 1.165 1.386 

-383 -416 -477 -581 -886 

1,446 1.694 1.815 1.930 2.025 
1.742 1978 2142 3.121 3666 
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en 1977. et occupe ainsi environ 8.5% de Ia population active. Ce chiffre se répartit it 

tous les echelons gouvernernentaux et dans pws de 80.000 cot reprises privécs di 
toutes sortes comme les sociCtCs de transport. les licux dhehergement. les 
restaurants. les grossistes ci exploitants de voyages a forfait, les agents de voyage, les 
organisateurs dactivitCs et d'attractions et les associations comnierciales. 

tin autre aspect important de La consUmmation touristique au Canada est La faible 
part des prodtiits d'importation. Comme les voyages soft dabord axes sur les Services, 
le dépenses de voyage portent surtout sur des biens et services mettant en 
cause one proportion relativement élevèe de main-dwuvre canadienne. Dc plus, les 
biens achetCs par les touristes soot genéralement fabriqués au pays. par ext'mple les 
aliments et boissons produits par les agriculteurs et conditionneurs et les souvenirs, par 
les artisans canadiens. 

L'essor du tourisme ati Canada nest pas on cffet du hasard. I.e Canada posséde di 
nombreux avantages touristiques. Sis au carrefour de l'hCmisphCre nord et il proximiti 
du marché touristique Ic plus prospCre au monde, ii jouit dune situation enviable. II 
regorge d'espaces libres qui seront de plus en plus recherche.s it lechelle niundiale -i 
territoiros nurdiques constituent l'une des rares zones excentriques qui sul)sIstuFi 
monde. II possede d'immenses reserves dune ressource rCcréativc des pius pni 
ses—t'eau—et dune ressource des plus prometteuses—la neige. So faune se cuq. 
avantageusement avec celle de nimporte quel pays do point di' vuc de Ia variCté. dc I, 
quanhitC et de Ia qualitC. La diversite de SOIl paysage, de sa culture et de son ethnic 
ajouti' a ses aitraits touristiques, tout comme ses hâtiments historiques et les attractions 
qui se dCveloppent sans cesse (Ions les gi'andes vilics. 

Le principal attrait do Canada demeure cependant larnabilité ci l'hospitalite qu'on y 
trouve et qui Ito oft valu une renommee mondiale. Lessor touristique reflAte 
ègalement les efforts deployCs pr les 1() ministéres do Tourisme des provinces ci Ics 
deux rninistères du Tourisme des territoires. les services ci Ic travail de promotion de 
milliers d'entreprises intCrcssCes par Ic tourisme canadien, et L'activitC de lOffice de 
tourismi' du Canada. 
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Relations extérieures 

Buts de La politique étrangère 
La vie quotidienne des Canadiens est grandement Iléc aux relations extêrieures. 

L'homme d'affaires qui produit pour exporter. Ic consommateur qui est tributaire des 
importations, Ic diplOmé qui est admis thins une université ètrangêre aux termes dun 
programme d'êchange de boursiers, l'artiste qui se produit a l'extérieur, Ic touriste dont 
Ic voyage est simplifi( grace ii un passeport ci a des régles daviation civile reconnus 
internationalement, tiennent tous pour acquis que Ia position du Canada dans Ic rnonde 
ne changera pas dune maniere soudaine a leur detriment. 

Plus de 20 ministères et organismes fCdèraux semploient a proteger ci a pronlouvoir 
les intérets de La population canadienne a lCtranger. Le ministére des Affairus 
extCrieures est Ic premier responsahie des relations du Canada avec l'etranger et ii 
veille a ce que les programmes internationaux du gouvernement ne s'écartent pas des 
huts de Ia politique canadienne. 

Les objectifs de Ia politique étrangCre, qui reflCtent les priorités nationales et 
internationales que s'est fixécs te gouvernement, ne sauraient etre realises sans le 

Operation de Iranshorchuii',i sir ti's (;r/r ifs I 



RELATIONS EXTRIEURES 	 143 

concours, individuel ou collectif, des autres gouvernements. Certains sont a long terme 
et visent a assurer le bien-etre de tous les Canadiens: preservation de Ia sécurité 
nationale, miintien dun système commercial mondial équilibré, projection a l'Ctranger 
dune sociétC bilingue et muLticulturelle: dautres sont il court terme et concernent des 
intCrCts particuliers, par exemple. I'amèlioration de Ia qualite des eaux des Grands Lacs, 
grace a un effort concerté avec les Etats-Unis. 

Selon une étude publiCe en 1970. Ia politique canadienne au pays et a l'Ctranger 
comporie six grands volets: croissance economique. souveraineté et independance. paix 
et sCcurité. justice sociale. qualité de Ia vie ci environnement naturel. Cest l'accent mis 
sur ces themes ainsi que Ia conjoncture nationale et internationale qui faconnent Ia 
politique étrangére. La conduite des relations extérieures du Canada fail progresser les 
intéréts nationaux et stimule Ia cooperation au sein de la communautC internationate. 

Le Canada et les Etats-Unis 
Le pays avec LequeL Ic Cinada it tisso los lions los plus etroits et qui est de premiere 

importance pour de nombreux intérCts canadiens est sans contredit les Etats-tlnis. Des 
rapports aussi voriCs et complexes ne peuvent manquer de susciter ii l'occasion des 
frictions et des divergences. les intérCts au Canada n'ètant pus toujours identiques a 
COUX de son voisin. Cependant. les relations entre les deux peuples et les deux 
gouvernements sont fondées dans I'ensemhle sur la (;ordiaLite. Ia comprehension 
mutuelle et Ia cooperation. Elles soot entretenues au moyen d'un processus de 
notification. dc consultation ci do negociation lorsqu'il y it lieu. 

Le Canada ci les Etats-Unis collaborent toujours aussi etroitemont en matiere de 
defense de l'Amêrique du Nord et dans Ic cadre de l'OTAN. C'est ainsi que La 
Commission mixte permanente pour Ia defense Se rAunit regulierement depuis 1940. 

Les deux pays conjuguent egalement leurs efforts pour résoudre des problemes 
transfrontaliers concernant lenvironnement. A cette fin, La Commission mixte 
nternationale, crCCe en 1909 aux termes du Traité relittif aux eaux limitrophes. 

constitue un instrument de cooperation important. ComposCe de six membres (trois 
pour chaque pays), dIe exerce des fonctions de consultation et de réglementation et 
effectue des etudes speciales ii La demande dun des deux gouvernements. Elle 
s'intCresse tout particuliCrement a Ia question de Ia qualité ci du niveau des eaux des 
Grands Lacs. 

L'Cnergie demeure un facteur do pointe dans les relations canado-américaines: en 
1977, les deux gouvernements ont conchi un TraitC relatif aux pipelines de transit ci un 
Accord sur los principes applicables ii un pipeline pour Ic transport du gaz naturel clu 
Nurd. Par suite de I'extension it 200 mules des zones de pCche dCcrCtCe rCcemment par 
Ic Canada et les Etats-Unis, los deux pays ont amorcé Cgalenwnt Ia negociation dune 
entente génCrale au sujet des frontieres maritimes communes, des peches et des 
ressou rces. 

Le Canada et les Etats-Unis son! I'un pour I'autre Ic meilleur client. Les Etats-Unis 
absorbent les deux tiers environ des expurtations (:anadiennes, ci Ic Canada achéte Ic 
cinquieme environ des exportations americaines. Dans Ic domaine financier, les 
investissements américains uu Canada sont consjdérables ci les investissements 
canadiens aux Etats-Unis sont substantiels. 

Les deux pays collahorent etruitement au sein de tribunes internationales qui traitent 
de questions politiques. economiques et sociales. 



Nouvelles orientations 

Europe 
Les relations du Canada avec FEurope reposent sur des liens historiques, 

linguistiques, ethniques et socio-culturels bien enracinês. La grande majorité des 
Canadiens sont de souche europCenne et, parmi les immigrants récents, nombreux sont 
ceux qui conservent des attaches avec leur pays d'origine. 

Deuxiéme partenaire commercial. les Communautés européennes offrent des 
débouchés manifestes au Canada, qui cherche un complement a ses relations 
économiques étroites avec les Etats-Unis. En juillet 1976. le Canada et les 
Communautés europeennes ont signé un accord-cadre de cooperation Cconomique et 
commerciale ou <<lien contractueh>. L'accord. Ic premier du genre conclu entre les 
Communautés européennes et un pays industrialisC, crCe one base de cooperation 
Cconomique qui devrait ouvrir aux deux parties de nouvelles possihilitCs commerciales 
et financiéres. Un élément clé est Ia cooperation industrielle, qu'on entend developper 
par l'accroissement des liens entre les sociétés commerciales, les mouvements de 
capitaux. les échanges scientifiques et technologiques et le commerce bilateral. 
Laccord a caractCre non préferentiel, prCvoit des consultations periodiques par le 
truchement dun Comité mixte de cooperation. 

ParallClement a ses efforts en vue daccroitre ses relations avec les CommunautCs 
européennes. Ic Canada a cherché i resserrer ses liens bilateraux avec les divers pays 
mernbres et avec dautres pays dEurope. 

La stabilitC en Europe est essentielle a Ia paix mondiale. A titre de pays membre de 
lOrAN, Ic Canada contribue au maintien de Ia paix et de Ia sécuritC en Europe en 
participant a laction dissuasive contre toute attaque de type classique ou nucléaire. 
L'O'IAN représente pour le Canada une tribune efficace pour Ia consultation et laction 
concertée avec les 13 pays membres europCens, non seulement dans les domaines 
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militaire et politique, mais également thins les secteurs socio-éconornique, scientifique 
et environnemental. Le Canada participe également aux négociations amorcées a 
Vjenne en octobre 1973 entre les membres de lOTAN et ceux du Pacte de Varsovie en 
vue dune reduction mutuelle et equilibree des forces en Europe centrale. 

Le Canada a participC ii Ia reunion de Belgrade de La Conference sur Ia sécurité ella 
cooperation en Europe (CSCE), tenue doctobre 1977 a mars 1978; cette rencontre Ctait 
Ia premiere depuis Ia signature. en aoüt 1975, de lActe final dHelsinki par les 36 Etats 
membres de La CSCE. Le Canada sera representé aux trois reunions d'experts de Ia 
Conference qui precederont Ia prochaine reunion generale a Madrid en novcmbre 1980. 
La participation du Canada a la Conference est (;onsideree comme un élément 
important des relations quil entretient avec toute lEurope et comme une reaffirmation 
de son engagement a lCgard de Ia politique de détente.. Le Canada vise essentiellement 
C promouvoir les droits de Ia personne et les contacts humains et a libCraliser les 
echanges dinformations et d'idCes entre les POY5  pailicipants. 

Asie et region du Pacifique 
Grace i Ia modernisation des transports et des communications, les Canadiens voient 

de plus en plus leur pays comme un tanus tournC C Ia fois vers le Pacifique et vers 
lAtlantique. Certains pays ic lAsie et de Ia region occidentale do Pacifique. 
notamment Ic Japon et l'Australie. comptent parmi les plus riches et les plus 
industrialisés du monde; par contre, d'autres, comme linde et Ic Bangladesh, sont au 
nombre des moms developpCs. Le Canada a établi d'importantes relations de commerce 
et de developpement avec de nombreux pays de Ia region. 
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Le Japon, deuxieme pays dans lordre d'importance des partenaires corninerciaux du 
Canada, joue Un rOle capital du point de vue de Ia diversification des relations 
extêrieures. Un accord-cadre de cooperation ecoflornique a etC conclu en 1976, et le 
Canada persCvCre dans ses efforts en vue d'accroitre Ses exportations de biens 
manufactures ou transformCs vers le Japon. Les deux pays collaborent egalernent de 
plus en plus dans les domaines politique, Cconomique, scientifique, technologique, et 
dautres encore. Un accord culturel signC en 1976 sert de base a lexpansion des 
programmes et des échanges existants. 

Les relations sino-canadiennes refiCtent en gCnéral Ia conviction du Canada suivant 
laquelle la cooperation et Ia participation de Ia Republique populaire de Chine aux 
affaires mondiales sont essentielles au maintien de Ia paix et de Ia stahilitC 
internationales. Le commerce s'est accru entre les deux pays, et les Cchanges sont de 
plus en plus nombreux dans les domaines de l'industrie, des sciences. de La mCdecine, 
de La culture, de l'Cducation et des sports. 

Le Canada a egalement noue dimportants liens de commerce et de dCveloppement 
avec Les pays de lAsie dci Sud-Est et maintient un dialogue avec lAssociation des 
nations de lAsie du Sud-Est (ASEAN). Crilce notamment a Ia cooperation et a Ia 
coordination Cconomiques. I'ASEAN joue un rOle significatif dans Ic progrCs et Ia 
stabilitC de ses membres. 

Une experience legislative et judiciaire analogue ainsi que des attitudes et des 
problCrnes communs depuis plusieurs gCnCrations serveni dassises aux relations du 
Canada avec L'Australie. Les deux pays se sont recemment engages clans diverses 
activitCs dintérCt mutuel, dont lexportation duranium, les garanties nuciCaires, La 
prospection, La mise en rnarchC de matiCres premiOres et Ic commerce multilateral. Pour 
ce qui est des echanges commerciaux avec lAustralie, ils se sont chiffrés en 1977 a prCs 
de $750 millions: les biens manufactures constiluaient 851YO des exportations 
canadiennes vei cc pays. 
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Relations avec le reste du monde 
La nouvelle politique extorioure du Canada ononcee en 1970 recommandait un 

resserrement des liens avec l'Amérique latine et, depuis lors, on a cherché de part et 
d'autres a intensifier les relations, comme en témoigne hi visite du premier ministre 
Trudeau au Mexique, a Cuba et au Vono.ucla on 1976. Le Canada a maintenant une 
mission permanente dobservation aupres de l'Organisation des Etats américains et est 
membre de presque toutes les organisations interaméricaines. La valour des echanges 
commerciaux avec Ia region est passCe de $1,099.3 millions en 1970 a $4,811.3 millions 
en 1977. LAmérique latine prise globalement est Ic quatriéme partenaire commercial 
du Canada et un important bCnCficiaire do l'aide au développement. En outre. les 
Canadiens so rendent souvent au Mexique. a Cuba et thins d'autres PY  d'Amérique 
latine. et  les échanges culturels, techniques ci universitaires se multiplient. 

Au Moyen-Orient, Ic Canada est particuliCrement soucieux d'instaurer one paix 
juste ci durable et daccroitre sos relations économiques of autres avec tous los pays de 
Ia region. Lattitude du Canada face au conflit israClo-arabe est fondée sur l'appui des 
principes do Ia resolution 242 adoptCe en novombre 1967 par le Conseil de sécurité des 
Nations Unies, notamment en cc qui a trait au droit de tous les pays du Moycn-Orient, 
y compris Israel, do vivre thins Ia paix el Ia sCcurité et au droit du peuple palestinien de 
participer aux negociations qui affecteront son avenir. Principal fournisseur do troupes 
ne mniintien de la paix dans Ia region, Ic Canada y compte 1.100 militaires répartis entre 
les quatre forces deployees a cetie fin. 

Les relations du Canada avec lAfrique sont caractêrisCes par Ia cooperation sur le 
plan du dCveloppement technique. Ia diversification des liens Cconomiques et 
commercioux et Ia recherche de Ia justice sociale. Le gouvernement a entrepris 
i'écemment do nouer des liens avec los pays dAfrique thins los domaines de Ia culture, 
do l'éducation of des sciences. La dualite culturelle do Canada sexprime par les 
rapports bilatCraux qui existent avec los Etats africains francophones et anglophones, 
dont beaucoup sont membres do Commonwealth ou de l'Agence (Ic cooperation 
culturelle et technique. En mitre. Ic Canada cherche a encourager lc rCglement 
pacifique des problemes en Afrique do SUd, de sorte que puissent Se réaliser les 
aspirations de la majoritC africaine do cette region. 

Le Canada it toujours entretenu avec los Antilles du Commonwealth des liens étroits. 
fondés sur Ia communautc do langue et do traditions purlemontaires et sur 
lappartenance it cette association do nations. Les relations bilatOrales entre Ic Canada et 
Ia region reposent sur on intérét mutuel concernant I'aide au developpement (si Ion 
considére Ic montant par habitant. les Antilles du Commonwealth constituent le 
principal hénéficiaire do laide au developpoment consentie par le Canada), 
limmigration (en 1977, environ 10% de tous les immigrants au Canada venaient de 
cetle region) et los intéréts economiques ci commerciaux (Ic Canada et Ic Marché 
commun des Caraibes (CARICUM) ont récomment nCgoclC un Accord de cooperation 
économique et commerciale). Los Antilles demeurent également un des lieux de 
vacances de predilection des Canadiens: plus de 100.000 s'y rendent chaque année. 

Diplomatie multilatérale 
11 it surtout etC question jusquici des relations hilatCrales du Canada ou, en dautros 

tormes, do sos relations avec des pays en particulier. Toutefois, Ic Canada no pourrait 
atteindre ses objectifs nationaux sans une activitC multilatCrale, c.-â-d. sans faire panic 
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d'organisations et assister a des conferences groupant des représentants de nombreux 
pays dans le but de trouver des solutions a des prohlèmcs precis. 

Grand pays commercial, le Canada porte un intêrët particulier a Ia croissance et a Ia 
stabilité de léconomie mondiale. L'interdépendance accrue des economies nationales 
s'est ref lCtée dans une sèrie de <<sommets économiques qui ont rCuni les dirigeants des 
sept principaux pays dCmocratiques industrialisés, dont le Canada. Les efforts des 
participants en vue de dCfinir les probtémes particuliers de leconomie internationale et 
leur engagement coopérer sans reserve a leur solution viennent sajouter aux efforts 
constamment déployés au sein de tribunes internationales. Le Canada participe 
activement aux negociations commerciales multilatCrales a Genéve. les l)IUs vastes 
jamais entreprises, ciii a egalement exercé une influence sur les négociations relatives 

Ia réforme monétaire mondiale inenécs sous l'Cgide du Fonds monétaire 
international. II contribue a Ia l3anque mondiale et aux banques regionales de 
developpement en accordant de l'aide multilatérale au dCveloppement, et II est l'un des 
membres fondateurs de l'Agence internationale de l'énergie, créée sous les auspices de 
l'Organisation de cooperation et de developpeinent economiques. Enfin. par Ic hiais de 
l'Agence internationale de l'énergie atomique, ii s'emploie a promouvoir l'utilisation do 
I'Cnergie nuclCaire a des fins pacifiques et joue un rOle actif dans les négociations entre 
pays industrialisés et pays en développement: a cc chapitre. ii a notamment coprésidC 
Ia Conference de Paris sur La cooperation économique internationale. 

Le Canada manifeste un intérCt particulier envers irois organisations internationales 
de natures diverses: les Nations Unies, le Commonwealth et Ia Francophonie. 

Les Nations Unies 
Le nombre de rnembres de 1ONU ne cesse de s'accroitre: ii en vu de inCme de ses 

activités. qui touchent a presque bus les aspects de Ia politique étrangêre du Canada. 
Comme les trois quarts des membres sont des pays en développement, les débats 
tendent a se polariser sur Ia question dun nouvel ordre Cconomique mondial plus 
avantageux pour les pays du tiers monde. 

Des organisations spécialisées des Nations Unies. entre autres l'Accord génCral sur 
les tarifs douaniers ci le commerce (GATT) et Ia Conference sur le commerce et le 
developpement (CNUCED) sont Ic théátre de négociations portant sur une variété de 
sujets, depuis les tarifs commerciaux jusqu'au transfert de technologie. Dc mCme, les 
membres de l'ONU discutent do questions glohales comme Ia situation Cconomique 
mondiale et les modalités et le volume des transferts d'aide. Bien quit y ait des 
obstacles pratiques et politiques a un c:hangement radical de la situation ñ court terme, 
l'engagement du Canada envers one reforme a long terme se traduit par sa participation 
active aux discussions concernant une nouvelle strategic de développement internatio-
nal. l'allCgement de Ia dette ci La libCralisation des Cchanges en accordant des 
conditions de faveur pour les produits des pays en développement. On en trouve one 
autre preuve dans les contributions annuelles élevCes do Canada aux programmes des 
Nations Unies comme Ic Fonds pour l'aide a l'enfance (UNICI:i). Ic Programme pour Ic 
developpement (PNIJD). ella Banque mondiale, qui visent a rCduire Ia pauvretC par Ic 
dCveloppement économique et Ia satisfaction des besoins fondamentaux de Ia 
personne. 

Le Canada accorde une attention toute particuliCre a Ia protection et a lavancemnent 
des droits de La personne. Ii a appuyé Ia creation do poste de haul comrnissaire pour les 
droits do La personne et fail panic du ComitC des droits de Ia personne chargé de 
I'application do Pacte relatif aux droits civils et politiques. 
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Le 31 décembre 1978. Ic Canada a terinin6,  un mandat de deux ans auprès du Conseil 
de sécurilé des Nations Unies. C'est Ia quatriéme fois qu'iI siege au Conseil depuis Ia 
creation de I'ONEJ. 11 a egalcinent participC ii toutes les grandes operations de maintien 
de Ia paix de lONU: au milieu de 1978, des militaires canadiens servaient ii cc litre au 
Moyen-Orient et a Chypre. 

Le Canada participe a lactivité ilautres tril)unes, idle La Conference du ComitC du 
dCsarmement, en vue dententes efficaces visant ii interdire, limiter ou controler 
Lutilisation des armements, notamment des armes nuclCaires ci autres armes de 
destruction collective. Lors de La reunion speciale sur Ic desarmement de 1978. Ic 
premier ininistre Trudeau a prCsentC Ic rapport pour Ic Canada, 

Dautres conferences organisCes sous les auspices de l'UNIJ oft trade (IC questions 
(Ion intCrét particulier pour Le Canada, par exemple lenvironnement, les Ctahlisse-
ments humains, Ia population, lalimentation ci l'eau. A Ia Conference sur Ic droit de Ia 
Ifler, les négociations se poursuivent Iahorieusement en vue delahorer un traitC general 
sur Ia question. 

Le Canada fait panic de toutes les institutions specialisees de l()NlJ, notamment de 
l'Organisation de I'aviation civile internationale qui a son siege ii Montréal. II se classe 
au neuviéme rang parmi les cotisants au budget annuel de I'()NU ct depuis 1946, il a 
verse ii ce litre plus dun milliard de dollars. 

N 	 'r 	 ii,rrih 	b I1I\I 
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Le Commonwealth 
Au fur et a mesure quo les colonies britanniques accedajent a l'autonomie ci a 

lindependance. hon nombre de chefs dEtat. devant Los affinités du point de vue de Ia 
langue, des coutumes ci des institutions, ont conclu ii l'opportunité dune certaine 
forme d'association, d'ou La naissance du Commonwealth. Le fail que los pays du 
Commonwealth partagent les mOmes valour's ci traditions facilite Ia consultation dans 
une atmosphere de confiance denuCe du formalisme quon retrouve au sein des 
organisations internationales plus complexes. Le Commonwealth peut passer outre aux 
differences ideologiques. aux distinctions raciales et aux disparites économiques ci 
régionales pour étudier, dans une perspective globale et multiraciale. les diverses 
questions qui l'intéressent. 

Les reunions hiennales des chefs de gouvernement ci Ia reunion annuelle des 
ministres des Finances (tenue a Montréal en septembre 1978) intéressent Ic public au 
plus haul point. Mains connus cependant soft los programmes de cooperation et los 
Ochanges specialisCs qui oft lieu notamment entre parlementaires. éducateurs. 
scientifiques, journalisies, responsables de Ia santO ci leaders de Ia jeunesse. Stir plus do 
50 conferences tenues chaque année, Ia moitiO environ soft prOparOes par des 
organisations non gouvernementales du Commonwealth. En 1978, Ic Canada a Cté 
l'hOte des 11 Jeux du Commonwealth a Edmonton (AIb.). du 12  Congres des 
universités du Commonwealth et de Ia deuxiOme Conference génerale du Conseil du 
Commonwealth pour 'administration de l'Oducation. 

La Francophonie 
Comme l'élCment francophone constitue prOs du tiers de Ia population canadienne, 

le gouvernement fCdéral favorise Ia multiplication ci Ic resserrement des liens avec Ia 
Francophonie, c'est-á-dire avec l'ensemhle des pays enhiOrement ou partiellement 
francophones. Colic orientation signifie quo le Canada participe a lactivitC dun certain 
nombre d'organismes comme lAgence do cooperation culturelle et technique. Ia 
Conference des rninistres do l'Education et Ia Conference des ministres do La Jeunesse 
ci des Sports des pays francophones. 

Les relations internationales dans l'optique fédérale-provinciale 
Les provinces canadiennes sintCressent, a juste litre, a l'aspect international des 

questions qui relévent do leur competence ainsi qua dautres sujets qui peuvent les 
toucher. A cette fin ot dans le but do reflCter Ic caractére fédéral du Canada. Ic 
mintstêre ties Affaires extCricures demeure en liaison avec les provinces. C'est ainsi 
que certaines d'entre dIes ant Pu participer a des accords culturels hilatOraux avec La 
France, Ia Belgique. I'I.JRSS, Ic Japon. Ic Mexique ci La RCpublique fOdCrale 
d'Allemagne. En mitre, Ic gouvernement canadien a negocie un statut do gouverne-
mont participant>> pour Ic Québec ci Ic Nouveau-Brunswick au sein do lAgenr.e de 
cooperation culturelle ci technique. 

La signature du c<Lien contractueb' avec Ia Communauté européenne a entraIné Ia 
mise sur pied dun mécanisme destine a encouragor Ia participation provinciale sur Ic 
plan économique, lorsqu'il y a lieu. Afin de tenir compte des intéréts des provinces au 
sein du CATT, on a cree Ic paste do coordinateur pour les négociations commerciales 
multilatérales (NCM): le titulaire de cc paste tient los autorités provinciales ati fait des 
délihérations touchant les NCM a Genéve ci sassure que Ia mission canadienne a ces 
négociations est pleinoment consciente des intCréts provinciaux. 11 Se trouve dailleurs a 
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Washington et a Ia mission du Canada auprés des CE i Bruxelles des agents qui 
collahorent étroitemeot avec Ic ministère et transmettent aux provinces toute Ia 
documentation pertinente. 

Le Comité ecunomique mixie canado-japonais, crêé en vertu de laccord-cadre de 
1976 sur Ia cooperation économique. soccupe des intéréts proVinClaux relativement au 
I apon. Lu calendrier ci Iordre du jour des reunions du ComitC sont Ctablis en 
consultation avec les provinces ci communiqués par Ia suite aux représentants de ces 
derniCres. 

Au chapitre de l'irnmigraiion. I'Accoi'd Cullen-Couture passé avec Ic gouvernement 
du Québec en fCvrier 1978 est une expression concrete dii role que reserve aux 
provinces Ia nouvelle Loi sur l'immigration. L'Accord prévoit lit participation directe du 
Québec dons La selection des aspirants-immigrants qui veulent s'Ctahlir dans cette 
province. En outre. aux termes de Ia nouvelle loi, des agents d'immigration du Québec 
soot detaches dons les missions canadiennes ii l'Ctranger. 

La consultation féderale-provinciale permet Ia participation des provinces a des 
organisations ci a des conferences internationales; c'esi ainsi qu'elles sont représentées 
au sein des delegations canadiennes ci qu'elles contribuent ii l'application des 
politiques et des programmes. Le gouvernenient fédCral organise les visites de 
représentants provinciaux a I'Ctranger et coordonne celles de dignitaires étrangers clans 
les provinces. Lorsque Ic Canada négocie des accords officiels avec d'autres pays. it y a 
consultation avec les provinces si les modalités de ces accords recoupent des domaines 
de competence provinciale ou federale-provinciale. 

L'image du Canada a l'etranger 
Dc concert avec les autres ministCres et organismes fCdCraux qui s'occupent de 

culture et d'information. ainsi qu'avec les provinces ci les organisations ci particuliers 
intCressés, Ic ministére des Affaires extérieures execute on programme d'affaires 
publiquesayant essentiellement pow-objet de meitre les milieiix intluentsdel'étranger 
au fait des rCalisations do Canada dons divers domaines ci de faire connaitre La position 
canadienne sur diverses questions internationales. 

Au Canada. Ic programme a pour but de sensihilisei' davantage Ia population a Ia 
nature ci a Ia pertinence des questions de politique CtrangCre ci aux reponses que Ic 
gouvernement y apporte. II vise egalement ii creer on climat propice a Ia réalisation des 
objectifs de politique CtrangCre et a aider les communautés culiurelles ci universitaires 
a percer sur La scene internatuinale. 

Le gros des efforts est concentré aux Etats-Unis, dons les Communautés 
europeennes. act Japon ci en Afrique francophone. preuve dc l'importance que Ic 
Canada accorde a ces regions. Des centres culturels canadiens soft Ctablis en 
permanence a Bnixelles. Londres et Paris, i't Ic Canada a conchi des accords culturels 
Oil d'échanges a caractere général avec la Belgique. Ic Bresil. Ia France. Ia République 
fCdCrate d'Atlemagrie. l'ltalic. Ic Japon, Ic Mexique et I'URSS, et des programmes 
réciproques a caractere spécialisé avec un certain nombre d'autres pays. 

L'activitC en matiére ilaffaires pubtiques compi'end publications ci films, visites au 
Canada de journalistes et autres faconneurs d'opinion Ctrangers. expositions. tournCes 
de confCrenciers canadiens a I'Ctranger, expositions dart canadien, aide aux artistes 
canadiens en tournée a létranger. Cchangvs artistiques, dons de livres canadiens. 
Cchanges d'intellectuels ci d'Ctudiants de niveau supCrieur. promotion des etudes 
canadiennes ci rCponses aux demandes d'information gOnerale. 



L'économie 



Performance économique du Canada, 1977-78 

La pietrt performance econnniique dii Canada observ(e depuis le milieu de 1976 sest 
l)ourswvie en 1977, Ia production réelle totale nayant augmenté que de 2.7%. Le 
comportement de l'économie en 1977 a été trés irregulier: une croissance modérée a èté 
enregistrée aux premier et quatriême trimestr*s, mais une performance mediocre aux 
deuxiCme et troisièrne trimestres. La croissance économique réelle a été dans 
tensemble nettement infCrleure au potentiel a long terme et, par consequent, s'est 
accompagnêe dune augmentation soutenue du chOmage pendant toute l'année. Ces 
observations, parmi d'autres, indiquent que Ia période de recession amorcée en 1974 
n'Ctait pas entiCrement terminée. 

Dans tous les secteurs de lCconomie canadienne les depenses ont été faihies en 1977. 
Ia demande finale réelle nayant augmentC que de 2% durani l'année. MCme Ia 
réalisation de Ia modeste croissance globale enregistrée en 1977 a été soutenue par Ia 
demande étrangére et par une amelioration de Ia balance commerciale réelle au titre 
des biens et services. Après plusieurs années de croissance rapide, les dépenses de 
consommation oft ralenti sensiblement pour augmenter de moms de 3%. Parmi les 
principaux secteurs de consommation, les services ont affichC une vigueur relative 
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avec une hausse des dépenses de 4.8%, de même que les biens durables (3%). Par contre, 
les dépenses pour les biens durables et semi-durables ant été exceptionnellement 
faibles: les dépenses réelles pour chacun de ces éléments ont augmenté de mains d'un 
pour cent. 

La diminution des dépenses de consommation provenait a Ia lois de la baisse de la 
croissance des revenus dans le secteur des ménages et de La prudence exercée par le 
consommateur canadien depuis 1975. En raison de Ia faible croissance de l'emploi et de 
Ia baisse considerable du taux d'augmentation des rémunérations moyennes, la masse 
salariale globale—principal élément du revenu personnel—sest accrue de moms de 
11% en 1977 contre une moyenne supérieure a 16% durant Ia periode 1974-76. Le revenu 
personnel reel disponible n'a augmenté que de 2.7% en 1977, par rapport a 6.1% en 1976 
et 6.4% en 1975. L'épargne personnelle s'est toutefois maintenue a un taux élevé malgré 
Ia contraction des revenus. Le taux d'epargne personnelle est demeuré essentiellement 
inchangé par rapport a 1976 (10.6%) ,  et durant les trois derniers trimestres de l'année Ia 
moyenne a méme dépassé 11%. 

La trés faible croissance des dépenses dinvestissement en 1977 n'avait rien 
d'étonnant si L'on considére le comportement cyclique qui a caractérisé r'êcemment 
l'ensemble de I'économje. Les taux d'utilisation de Ia capacité sont demeurés faibles 
pendant toute l'année et, dans certains secteurs. ils se sont mOme degrades encore 
davantae. 

Les depenses au chapitre de Ia const ruction résidentielle ont diminué de près de 5% 
en 1977, aprés une augmentation de 17.5% J'année précédente; cette diminution 
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provenait de la chute spectaculaire des mises en chantier par rapport a 1976. Le 
principal redressement dans ce domaine s'est produit uu debut de 1977, et les mises en 
chantier ont progresse par Ia suite durant la majeure partie de l'annee, généralement a 
des niveaux inférieurs a ceux de 1976. Les dépenses effectives au titre de Ia 
construction résidentielle ont cependant éte faibles toute I'année, des baisses ayant Oté 
enregistrées pour tous les trimestres sauf Ic deuxiême. 

Bien que les dépenses intérieures aient été médiocres en 1977, l'effet en a été 
sensiblement amorti grace au secteur étranger. Les exportations réelles de hiens et 
services ont augmenté de prés de 7.5%, et les importations de 2.5% seulement. En dollars 
courants, les exportations de marchandises ont progressé de 17% et les importations de 
pres de 7%, de sorte que Ia balance commerciale s'est améliorée de plus de $1.5 milliard 
pour produire un excédent d'environ $2.9 milliards. Malgré ce redressement, Ic compte 
courant de Ia balance internationale des paiements a régressé d'environ $350 millions 
pour se fixer a $4.2 milliards par suite de l'accroissement marqué du deficit du cOté des 
services et, en particulier. de I'augmentation considerable des paiements nets d'intéréts 
et de dividendes a l'etranger et du deficit au compte des voyages et du tourisme. Par 
rapport a l'activité economique globale du Canada, cependant. Ic deficit du compte 
courant était du méme ordre de grandeur en 1977 qu'en 1976, et nettement plus faible 
quen 1975. 
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Les emprunts a long terme a l'étranger, exceptionnellement éleves en 1976, ont 
considérablement ralenti en 1977 par suite de Ia baisse des besoins de financement des 
administrations provinciales et locales et du rétrécissement de lécart entre les taux 
d'intérët au Canada et aux Etats-Unis. Les entrées nettes de capitaux a long terme sont 
tombées de prés de $8 milliards en 1976 a un peu plus de $4 milliards en 1977. En 1976, 
le solde du compte de capitaux a long terme dépassait sensibiement le deficit du 
compte courant, et de cette façon ii a contribué a maintenir Ia valeur du dollar canadien 
au-dessus du pair pendant presque toute l'année. En 1977, les entrées de capitaux a long 
terme ont a peine réussi a contrebalancer le deficit du compte courant. Si ion ajoute a 
cette situation des entrées de capitaux a court terme considérables, on comprend qu'il 
se soit produit une forte pression a Ia baisse sur le taux de change, et que la valeur 
externe du dollar ait baissé réguiierement pendant toute l'année pour passer d'environ 
$.97EU au premier trimestre a $.9IEU au quatriéme trimestre. 

Les tendances inflationnistes ont continue de s'atténuer en 1977. La mesure des 
variations de prix Ia plus giobale dont on dispose, le déflateur implicite appliqué aux 
depenses nationales brutes, s'est accrue de 7% durant l'année comparativement a prés 
de 10% en 1976 et 10.7% en 1975. De la méme facon, les reglements salariaux et les 
rémunérations moyennes ont continue a perdre de Ia vitesse en 1977, mouvement 
amorcé a ia fin de 1975, et cette situation a entrainé une baisse du taux daugmentation 
des coUts unitaires de main-d'ceuvre par rapport aux années precédentes. Toutefois, s'il 
est evident que les pressions inflationnistes sous-jacentes se sont modérées au Canada, 
cette amelioration ne s'est pas encore entiérement refletée dans l'indice des prix a Ia 
consommation (iPc). Celui-ci a progressé de 8% en 1977 au lieu de 7.5% en 1976, et 
pendant toute l'année 1977 les taux trimestriels daugmentation ont été supérieurs a 
ceux de 1976. Ce phénoméne traduisait essentiellement les effets de Ia dépréciation du 
dollar sur ies prix a La consommation ainsi que la forte pression a la hausse sur les prix 
des aliments. Les salaires hebdomadaires moyens reels ont peu augmentC en 1977 et, en 
fait, ils ont baisse aprés le premier trimestre de l'année, et cette situation s'est 
poursuivie en 1978. 

Lactivité economique globale au Canada s'est quelque peu accélérée en 1978 par 
rapport a 1977; ii est fort probable cependant que Ia croissance réelle continuera 
daccuser un écart vis-à-vis du potentiel a long terme de l'économie, puisqu'on prévoit 
une augmentation de Ia depense nationale brute réelle de l'ordre de 4 a 4.5%. Cette 
perspective signifie aucune amelioration du taux moyen d'utiiisation de Ia capacité 
economique dans I'immédiat et de nouvelles augmentations du taux de chOmage. Au 
printemps de 1978, celui-ci atteignait 8.6%. 

En résumé, la performance globale de l'êconomie canadienne en 1977 a continue a 
décevoir par une croissance mediocre de Ia production réelie et une baisse des taux 
d'utilisation du capital et de Ia main-d'ceuvre. L'inflation s'est encore atténuée, mais a 
un prix considerable au niveau de Ia production. II y a peu despoir d'une reprise 
vigoureuse. La croissanee ne réussira pas a relever le taux d'utilisation des ressources 
productives de léconomie, et on peut prévoir une nouvelle augmentation du chOmage. 
II est fort probable également que le retour des pressions a la hausse sur les salaires 
modifie les perspectives en matiére dinflation. 

CHARLES A. BARRETF 
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Richesses naturelles 

Agriculture 
L'agriculture se pratique dans toutes les provinces du Canada et, a une échelle 

réduite, en quelques endroits du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. Bien quil y 
ait des exceptions, en particulier dans le district de Peace River qui sétend en Alberta 
et en Colombie-Britannique. Ia majorité des fermes sont dispersèes sur une bande de 
320 km (kilométres) le long de Ia frontiére sud du Canada. Ii existe actuellement 
environ 300,118 fermes au Canada, selon la nouvelle definition du recensement. 

La taille moyenne des fermes est passee de 216 ha (hectares) en 1971 a plus de 224 en 
1976. A Forigine, on avail divisé le territoire en fermes de 40 ha dans l'Est et de 65 ha 
dans l'Ouest; aujourdhui. Ia taille vane considérahiement dans toutes les regions 
agricoles. Comme le nombre de fermes a diminué, Ia plupart des terres se sont ajoutées 
aux fermes restantes, de sorte que les superlicies agricoles actuelles sont Ic plus 
souvent des multiples de 40 ou de 65 ha. 
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En 1976, 67 000 000 ha au Canada étaient affectés a lagriculture, dont quelque 
44 000 000 servaient a une production intensive; les terres non amêliorées sont 
généralement impropres a Ia culture et servent surtout de pàturages, mais dans 
certaines regions une grande partie est couverte de buissons et de forét. Bien que Ia 
superficie des terres consacrée a l'agriculture alt lêgèrement diminué, la superficie 
améliorée est demeurée relativement stable. En raison des contraintes climatiques et de 
la conjoncture économique actuelle, trés peu de nouvelles terres sont susceptibles 
détre vouèes a Ia production agricole dans un avenir prochain. 

L'agriculture occupe environ 5% de la main-d'cEuvre canadienne. Bien qu'il se soit 
produit une légere augmentation en 1974 et 1975, Ia diminution soutenue de La main-
d'cEuvre agricole observée avant 1974 se poursuit toujours. La désaffection du milieu 
agricole provoquée par l'exode des populations rurales vers les villes a entrainé une 
plus grande mécanisation de l'agriculture. Ce facteur, combine a l'acceptation 
relativement rapide de la nouvelle technologie par les agriculteurs, a donnC lieu a un 
accroissement de Ia productivite par travailleur plus marqué en agriculture que dans 
les autres secteurs. De 1960 a 1975, la production par travailleur a augmenté de 54% 
dans le secteur agricole. contre 44% dans les autres secteurs. La production actuelle 
moyenne d'un travailleur agricole peut alimenter plus de 50 personnes. 
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Les fermes de type familial dominent dans toutes les parties du Canada. Quelque 
2.1% des fermes seulernent sont constituées en corporations, dont environ 1.9% en 
corporations familiales. Quelque 5.6% sont exploitées en association, souvent par des 
personnes apparentées. Au recensement do 1976. 63% des exploitants agricoles étaient 
proprietaires de leur terre. 31% en louaient une partie et 6 1K, exploitaient une terre 
entiérement louée. 

Bien que l'agriculture se pratique dans toutes les provinces, 79% des terres agricoles 
du Canada se trouvent dans les Prairies. fait corroboré par les chiffres du revenu 
agricole. En 1976, le revenu agricole net Se chiffrait au total a environ $4,113 millions, 
répartis comme suit: Colombie-Britannique. $201 millions: provinces des Prairies, 
$2,513 millions: Ontario, $891 millions: Québec, $366 millions: et provinces Maritimes, 
$122 millions. En 1976, on estimait la valeur en capital des biens immobiliers agricoles, 
du bétail et des machines a $54,789 millions. 

U existe de nombreux types d'exploitations agricoles au Canada, mais on peut 
généralement les classer dans l'une des categories suivantes: production céréalière, 
production laitiére, élevage (non laitier), exploitation mixte céréales-cheptel, et 
cultures speciales. Ces derniéres comprennent Ia culture des fruits, du tabac, des 
pommes de terre et des legumes. 

Les céréales et les oléaineux comptaient pour 67% de Ia valeur des exportations 
agricoles en 1976. Bien que les produits agricoles canadiens soient exportés dans 
diverses parties du monde, ce sont les pays de la Communauté économique européenne 
qui constituent le plus important marche du Canada. Les exportations agricoles 
figuraient en 1976 pour 11% environ de Ia valeur totale des exportations canadiennes. 
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L Wiculture. se protiqu- 1jns tvutes Ies provinces. majs 79% des terns ugncohs du Uunudu sont situces duns is 
Prairies. 

L'agriculture ne fait pas que fournir des ailments en abondance elle a egalement de 
multiples ramifications. Les frais de transport occasionnés par les expeditions de 
produits agricoles contribuent aux recettes des sociétés ferroviaires, des entreprises de 
transport maritime et des installations portuaires du Canada. La transformation des 
produits agricoles et Ia production de machines agricoles, materiel, engrais et autres 
fournitures vendus aux agriculteurs crêent des emplois dans l'industrie. Les exploitants 
agricoles constituent egalement un marché important pour les matériaux de 
construction, les produits pétroliers. I'énergie electrique, les services vétérinaires et 
autres. Enfin, de nombreux détaiflants ruraux tirent leur gagne-pain des achats de biens 
et services des agriculteurs. 

Grandes cultures 
En 1977, le blé de printemps a été cultivé sur plus de 9 789 000 ha dans les Prairies. 

Depuis toujours. La culture du blé contribue grandement a l'économie des Prairies, et de 
l'ensemble du Canada. Le ble n'est toutefois pas Ia seule céréale cultivée au Canada; 
l'avoine et l'orge (notamment dans les Prairies), et le maIs (en Ontario), sont 
indispensables a l'industrie canadienne de I'élevage. En 1977, les agriculteurs des 
Prairies ont récolté 14446 100 t d'avoine et d'orge; la production pour l'ensemble du 
pays s'élevait a 15818 400 t. 

Les oléagineux (colza, un, soya et tournesol) viennent au troisieme rang parmi les 
principales grandes cultures. On en tire des huiles vegétales destinées a La 
consommation humaine ou industrielle ainsi que des tourteaux a haute teneur en 
protéines pour les animaux. Le colza, le lin et le tournesol sont cultivés surtout dans les 
Prairies, et le soya en Ontario. En 1977, le colza a été cultivé sur 1 316 000 ha, le lin sur 
576 000 ha, le soya sur 202 000 ha et le tournesol sur 67 000 ha. La production s'est 
chiffree a 1 744 000 t de colza, 609 700 t de lin. 517 100 t de soya et 79400 t de 
tournesol. 

En dehors des Prairies, les grandes cultures sont plus diversifiées. L'importance 
accordée a l'élevage determine pour une grande part le genre de culture et la superficie 
consacrée aux fourrages, aux páturages et aux provendes. En Ontario, le maYs grain est 
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une importante culture utilisée pour l'alimentation des animaux et pour des usages 
industriels; on en a produit 3 916 900 t en 1977. Cette culture prend également de plus 
en plus d'importance au Québec. Outre ce genre de mals, l'Ontario a produit 
10673 000 t de maIs fourrager en 1977. 

Le tabac. bien qu'il soit cultivé sur une superficie relativement restreinte, a une 
valeur marchande élevée. 11 est surtout cultivé en Ontario, mais on en trouve également 
au Québec et, en plus petite quantité, dans les Maritimes. Le blé d'hiver et les legumes 
constituent d'autres sources importantes de revenu pour les agriculteurs ontariens. 

Horticulture 
Les fruits et legumes occupent une place importante dans les secteurs agricole et 

alimentaire de l'économie. Frais ou conditionnCs, us constituent plus du tiers du 
volume des aliments consommes au Canada. On compte plus de 30 cultures fruitiCres 
et legumiêres commerciales au Canada, dont la valeur a Ia production s'élevait a $570 
millions en 1976. 

J'n's de 43% des pommes de terre produites ou Conodo viennent des provinces Maritimes. 

I 

--'.:- - 

- 	'4" 	•_ 	
' 

. 	- 

	

f - 
. '. - 	: 	

' - 	-• 

'r 	.'. Z- 	'• 

- 	 .. 	 . 

Mw 



162 	 LECANADA. 1979 

La pomme est de loin le fruit le plus cultivé au Canada, figurant pour au-deja de 43% 
de Ia valeur de Ia production commerciale de fruits. On trouve des pommeraies 
commerciales en Nouvelle-Ecosse, au Nouveau-Brunswick, dans le sud du Québec, en 
Ontario et dans la partie intérieure de Ia Colombie-Britannique, notamment dans la 
vallée de l'Okanagan. En Ontario, on produit aussi des poires, des péches, des cerises et 
des prunes, surtout dans Ia region de Niagara. Ces fruits, ainsi que l'abricot, sont 
également cultivés a une grande échelle dans le sud de Ia vallée da l'Okanagan en 
Colombie-Bri tannique. 

En plus des arbres fruitiers, les fraises et les framboises sont cultivées commerciale-
ment dans les Maritimes, au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. Dans les 
fermes voisines des agglomerations urbaines. nombre de cultivateurs sont passes de la 
r'ecolte traditionnelle a en système øü les clients viennent eux-mémes récolter les 
quantités qu'ils veulent. Les arboriculteurs fruitiers de Ia Colombie-Britannique 
produiseni egalement Ia müre de Logan dans le sud de Ia province et dans l'ile 
Vancouver. La viticulture se pratique dans La region de Niagara en Ontario et dans la 
vallée de l'Okanagan en Colombie-Britannique; Ia production de raisin s'est accrue 
considèrablement ces derniéres années. ce qui refléte bien Ia popularité croissante des 
vms canadiens. Le bleuet pousse a l'état sauvage sur de grandes superficies au Canada, 
et on en fait Ia cueillette commerciale dans les provinces de l'Atlantique et au Québec; 
one variété cultivée croit en Colombie-Britannique. 

La culture maraichére de plein champ au Canada est saisonnière. Au cours de Ihiver, 
oU seule Ia culture de serre est possible. Ia majorité des legumes frais sont importés des 
Etats-Unis. Pendant Ia saison de croissance, Ia production canadienne repond a des de-
grés divers ii Ia demande intérieure, Le Canada exporte certains legumes, notamment 
vers des regions métropolitaines américaines voisines de Ia frontière. 
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FuJijs dons une ferme commerc:oh' de 
(Jeurs pr#s de Väctonn (C-B.). 

La pomme de terre est le principal legume produit au Canada. Elle est cultivée 
commercialement dans toutes les provinces sauf a Terre-Neuve, et les provinces 
Maritimes fournisseiit a elles seuies prés de 43% de Ia production canadienne Grice. a 
Ia nature du sol et aux conditions climatiques. !es regions des Maritimes constituent un 
!ieu ideal pour la cu!ture de ce tubercu!e. 

En 1976. la quantité de fruits et legumes consommés par les Canadiens a augmenté 
en moyenne de 12 kg (kilogrammes) par personne comparativement a l'année 
précédente, du fait que les Canadiens se préoccupent davantage de leur sante. Cette 
progression a été attribuée en majeure partie a Ia consommation de fruits et legumes 
frais. Les importations de produits frais et de conserves ont augmente pour répondre a 
La demande accrue. 

Le volume é!evé des importations de champignons en boite en 1976 a incite on plus 
grand nombre de producteurs a cultiver des champignons pour !a consommation a I'état 
frais. La disparition de champignons en boite a ainsi diminué et contreba!ancé !a legére 
augmentation de la disparition de champignons frais. 

Des serres commerciales existent dans toutes !es provinces, mais c'est I'Ontario qui 
affiche toujours la plus forte proportion des ventes, figurant pour 65% du marché 
canadien. En 1976, les ventes par entreprise se sont accrues d'environ 6% par rapport a 
1975. Cette augmentation a été réduite dans une certaine mesure par les hausses 
moyennes de 11% du prix du combustible. Les plantes tropicales et !es plantes vertes 
sont les produits dont les ventes ont le plus augmenté. 
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En 1976. ii existait au Canada environ 519 exploitants de pepinières et une superficie 
cultivée de 20 000 ha. Les ventes totales des pépinieres se chiffraient a $55 millions et 
l'Ontario. la principale province productrice, figurait pour environ 58%. 

Le sirop d'érable est produit commertialement en Nouvelle-Ecosse, au Nouveau-
Brunswick. au  Québec et en Ontario. En 1977, le Canada a produit 8405 kL (kilolitres) 
de sirop d'érable, 189 I de sucre d'érable et 235 t de tire d'érable. La récolte provient 
essentiellement des Cantons de lEst au Québec, region réputée, tant au Canada quaux 
Etats-Unis, comme centre de I'industrie acéricole. 

La production de miel en 1977 était supérieure de 9% a celle de 1976. Le miel est 
produit commercialement dans toutes les provinces sauf a Terre-Neuve. et  l'apiculture 
se pnitique egalement aux fins de Ia pollinisation dans certaines regions productrices 
de fruits et de graines de semence. Les rendements varient naturellement dune année a 
l'autre. LAlberta, toujours le plus important producteur, figurait pour 35% de Ia 
production canadienne en 1977. 

Bétail 
En 1977. les recettes monétaires totales des exploitations agricoles se chiffraient a 

$10,172 millions, soil une augmentation de 1.3% par rapport a 1976. Sur ce montant, 
$5,246 millions (51.6%) provenaient de Ia vente de bestiaux et de produits animaux. En 
1976, le montant correspondant était de $4,996 millions (49.8%). 

Le 1 juillet 1977, on estimait a 14.628,000 le nombre total de gros bovins et de veaux 
au Canada, soit une baisse de 3% par rapport au ier juillet 1976 (15.154.500). Cette 
reduction marque le maintien du mouvement a la baisse d'une partie du cycle bovin 
amorcé en 1975. Comme les producteurs ont réduit Ia taille de leurs troupeaux, on 

I " iuilk'f 1077 Il v fJvniI fi261 .21)0 porrs nu Can nthi 



RICHESSES NATURELLES 	 165 

prêvoyait que 3,761,419 gras bovins seraient abattus en 1977. soit 2% de plus qu'en 1976, 
et 645,591 veaux, salt 2% de moms. Le poids chaud moyen par carcasse d'animal abattu 
dans un établissement inspecté en 1977 était de 225.3 kg au lieu de 253.9 en 1976. Le 
prix moyen pondéré pour 100 kg de bouvillons Al et A2 pesant au moms 453.6 kg a 
Toronto était de $98.10 en 1977 au lieu de $92.35 en 1976. Les exportations de bovins 
d'abattage aux Etats-Unis se sont chiffrées a 327,240 en 1977, soit une augmentation de 
7% par rapport a 1976. Toutefois, les importations ant accuse une baisse spectaculaire 
pour se fixer a 9,847 contre 133,171 en 1976. 

Le ier  juillet 1977, ii y avait au Canada 6261,200 porcs, soit 7% de plus qu'au ier  juillet 
1976. En 1977, 8,007,313 porcs ont été abattus dans les établissements inspectés par le 
gouvernement fédéral, soit 7% de plus quen 1976 (7,493.245). Le poids chaud moyen par 
carcasse en 1977 s'est maintenu au méme niveau quen 1976, soit 74.6 kg. 
L'augmentation des abattages a provoqué une haisse du prix moyen pondéré a Toronto 
pour les porcs d'indice 100, de $141.31 pour 100 kg en 1976 a $134.41 en 1977. Les 
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1. Estimation de Ia production et de Ia disparition de viande, 1976 et 1977 

Animal Année 
Anirnaux 
abattus 

Exportations 
de viande Production 

Dispantion 
intérieure 

Disparition 
par habitant 

I3tauf.........  .............................. .............1976 4,376.100 58547 1087019 1159056 50.1 
1977 4.386.600 51037 1 095 102 1 142 748 49.0 

Veau.................................................... 1976 973.600 .. 52055 51422 2.2 
1977 984.500 ... 47807 48620 11 

Parc ................... 	 . .................... ... 	 1976 8,617.200 39165 511 918 558991 24.1 
1977 9.076,800 46006 538932 588816 25.2 

Mouton et agneau........................ 1976 409.900 125 7900 24681 1.1 
1977 285,900 52 5407 18964 0,8 

Abats................................................... 1976 ... 27149 62817 38172 16 
1977 ,.. 28589 63860 18198 1.6 

Sans objet 
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2. Disparition de viande par habitant (poids habillé froid) 

Ann,'r' Hieuf Vcau 
Mouton et 
agneau Porc 	Abate 

Viand,s 
en boite Total 

(hiiogrummes) 
1940 	............. 247 4.9 2.0 20.3 	2.5 0.6 55.0 
1945 	............. 29.7 5.6 2.0 23.9 	2.5 1.5 65.2 
1950 	............. 23.0 4.3 1.0 24.9 	2.2 2.3 57.8 
1955 	............. 31.3 3.8 12 22.3 	2.4 1.9 63.0 
1960 	............. 31.8 3.1 1.3 23.9 	2.2 2.9 65.1 
1966' ............. 38.1 3.1 1.8 21.3 	1.6 1.9 67.9 
1967' ............. 37.7 3.2 1.9 24.7 	1.8 2.1 714 
1968' ............. 38.6 3.1 2.2 24.3 	1.7 2,1 72.0 
1969 1  ............. 38.8 2.3 2.3 23.3 	1,7 2.1 70.5 
1970' ............. 38.3 2,1 2.1 26.6 	1.5 2.1 72.8 
1971 . ............. 40.5 21 1.5 31.0 	2.0 . 	 . 77.1 
1972 	............. 42.0 1.6 2.1 27.7 	1.9 , 75.2 
1973 	............. 41.6 1.4 1.7 26.1 	1.6 . 72.5 
1974 	............. 43.0 1.6 1.1 27.2 	1.7 ,. 74.5 
1975 	............. 46.4 2.4 1.3 23.1 	1.5 . 747 
1976 	............. 50.1 2.2 1.1 24.1 	1.6 .. 791 
1977 	............. 49.0 2.1 0.8 25.2 	1.6 .. 797 

Revisions intercensitaires 	.. Chiffres non disponibles 

importations de porcs en 1977 se sont élevêes a 93 146 000 kg, soil une augmentation de 
4% par rapport a 1976, et les exportations a 46 006 000 kg. soil une augmentation de 21%. 

Le nombre de moutons a continue de baisser en 1977 pour s'Ctahlir, d'aprCs les 
estimations au Vr juillct, a 532,500, soit 50/1, de moms quell 1976. Les abattagtts de 
moutons et d'agneaux dans les établissements inspectes par le gouvernement fCdéral se 
chiffraient en 1977 a 132.585, soit 29% de moms qu'en 1976. Ce mouvement a provoquC 
une hausse du prix a Toronto des agneaux pesant au moms 36.3 kg, lequel s'est fixé a 
$137.05 pour 100 kg au lieu de $117.77 en 1976. Les importations de moutons et 
d'agneaux en 1977 se situaierit a 38,000. soil une diminution de 38% par rapport a 1976, 
et les importations de viande de mouton et d'agneau a 12 889500 kg, soil uric 
diminution de 22%. 

Production laitière 
D'apres les estimations au icr  juillet 1977, ii y avait au Canada 1,975.000 vaches 

laitieres qui ont produit 7742 784 000 kg de lait; I'Ontario et le Québec figuralent 
ensemble pour 74.6% du total. Les produits fabriques reprësentaient 61.1% de Ia 
production laitière totale, le lait de consommation 31.7% et Ic lait utilisé dans les 
fermes, les 7.2% restants. La valeur a Ia ferme de La production laitiêre. compte tenu des 
paiements d'appoint, s'est fixée a $1,693 millions, soil une augmentation de 6.30% par 
rapport a 1976. D'aprCs le recensement de 1976, 96.900 fermes avaient des vaches 
laitieres au lieu de 145.300 en 1971. Parmi ces fermes. 91,300 avalent des revenus 
supërieurs a $1,200 en 1976 comparativement a 129.800 en 1971. 
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3. Bilan laitier du Canada, par region, 1976-77 

Prinlw.tion tail 	 I.ait de 	Lait ulilisé 
Reg ion 	 Année tniji 	 industriet 	consommatiun a Ia lerme 

(tonnes) 
Maritimes ........... 	.........  1976 361 216 159292 179004 22920 

1977 360654 157837 182733 20064 
QuébecelOntario .............. 1976 5728048 3738047 1553647 436354 

1977 5774255 3835426 1571 380 367449 
Prairies 	....................... 1976 1 144 864 590621 397881 156382 

1977 1146244 592114 421727 132403 
Colombie-Britannique ......... 1976 451 120 142715 269425 38980 

1977 461631 146187 276774 38670 
TotaLCanadji .................. 1976 7685248 4630675 2399957 654616 

1977 7742784 4731564 2452614 558606 
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Volailles et fflufs 

L'avicultur'e se caractérise aujourd'hui par un degré êlevê de spécialisation et de 
concentration, notamment dans lindustrie des wufs, du poulet de grit et du dindon. Les 
producteurs d'ufs, de dindons et de poulets de grit dirigent leurs exploitations compte 
tenu des restrictions etablies par les programmes de gestion de l'offre des offices de 
commercialisation provinciaux. L'activité des producteurs dwufs ci de dindons au 
niveau provincial est coordonnée par des organismes nationaux (lOffice canadien de 
commercialisation des wufs et l'Office canadien de comniercialisation des dindons) 
regis par des chartes fédérales. 

4. Disponibilités et emplois de viande de volaille' et d'wufs au Canada, 
1976 et 1977 

Poule et pou let 	 Diode 	 Oculs 
(miliiers de kg) 	 (mutters de kg) 	(milliers de douz.) 

1976 	 1977 	 1976 	1977 	1976 	1977 

Stocks ati 1janvier 9685 18511 12109 IS 625 4,291 2,944 
Production .............. 348798 358740 93171 96499 454,466 458,678 
Importations ............ 24961 22095 6664 2495 12.238 9,713 

Total ................. 383444 399346 111 944 114619 470.995 471.335 
Exportations ............ 698 1 063 341 278 2,682 8.257 
Slocksau 31 décembre, . . 18511 14682 15625 17063 2.944 4.623 
Oeufs de couvée ... ... ... ., 24.445 25.467 
Disparitian intérieure .... 364235 383 601 95978 97278 440,924 432,988 

(kg) (kg) (douz.) 
1976 1977 1976 1977 1976 1977 

Consummation par 
habitant 	.............. 15.7 164 4.1 42 19.1 16.6 

Poids èviscérè. 	. ,.Sans objet. 

Fourrures 

Des statistiques sur les fournires sont recueillies et publiees chaque année depuis 
1920. En 1976-77. Ia valeur des peaux d'animaux sauvages s'est élevée a $47,505,072 ou 
66% du total des peaux: celle des fermes d'elevage a monte de $19,739,019 a $24.316.500 
durant Ia saison 1976-77. 
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5. Nombre et valeur des peaux produites, par espèce, 1975-76 et 1976-77 

Espèce 

1975-7b 

Nombre Valeur 
Valeur 
moyenne 

1976-77 

Nombre Valeur 
Valeur 
moyenne 

(dollars) (dollars) 
Animaux sauvages 
Ulaireau 	.................... 5.124 156.441 30.53 6,834 261.713 38.30 
Castor 	 ..... 334.924 6.723.401 20.07 404.625 9,836.998 24.31 
Chat 	sauvage 	................ 3.103 295069 95.09 3,459 320.216 92.57 
Cougouar .................... 58 9.570 165.00 - - - 
Coyote ou loup des prairies... 61.779 3,150.383 50.99 65.819 3.933.303 59.76 
FA:UreUil ..................... 445.507 320,128 0.72 823,621 644.809 0.78 
Glouton 	.................... 871 133.497 153.27 925 168.897 182.59 
Hermine (belette) 	........... 76.199 68.113 0.89 102,998 106110 1.03 
Lapin 	....................... 865 131 0.15 1.547 356 0.23 
Loup 	........................ 4,879 300,667 61.62 6.150 388,569 63.18 
Lotitre ....................... 16,005 1,156,679 72.27 19,932 1,376,188 69.04 
Lynx du Canada ............. . 13,162 2,845.416 216.18 15.132 3.317.503 219.24 
Martre 	...................... 53,108 910,787 17.15 102,632 2,044210 19.92 
Moullette .................. .. 747 1,102 1.48 1256 2,794 2.22 
Ours: 

Blanc 	..................... 406 192.700 474,63 530 310,165 585.22 
Grizzli 	.................. 8 1,520 190.00 6 1,350 225.00 
Noir nu 	brun ............. 3.531 154,523 43.76 3,402 149,444 43.93 

Pecan (martre de Pennant) .. . . 8,698 702.997 80.82 9,664 921,795 95.38 
Phoque • fourrure. Pacifique Nord' . 6.609 232.067 35.11 5,181 330,185 63,73 • pod rude" ............. 161 .062 2.907.054 18.05 170,625 3.148221 18.45 
Rat 	rnusquë .................. 2,102.016 7.412,311 3.53 2.554.879 10.719.316 4.20 
Raton 	laveur ................ 79253 1,513,926 19.10 99,339 2.212,625 22.27 
Renard: 

Argenté 	................... 583 26,738 45.86 868 46,176 53.20 
Itlanc 	..................... 26,797 724.678 27.04 36.375 1,299.359 35.72 
Uleu 	...................... 116 6,599 56.89 467 18253 39.09 
Croisè et roux .............. 55.064 2,555.659 46.41 52.914 3.049.971 57,64 
Non 	précisé ................ 10,125 559.508 55.26 11.674 604.130 51.75 

Vison 	........... 	........... 69,901 1,106,189 15.82 116,537 2.292.316 19.67 

Total 	partiel 	... 	 ... 	 ....... 3.540,520 34.167.853 ... 4,817391 47,505.072 

Animaux d'êleeage 
Renard. 	. 	. . 1,962 356.594 181.75 2.130 497,291 233.47 
Vason 	, 	, 	........... 955,754 19,382,425 20.28 911,330 23,819.209 26.14 

iota) 	partie) 	. 	............. 957,716 19.739,019 ... 913,460 24,316,500 

Total ... 	 .... 	............... 4,498,236 53,906.872 ... 5,530.851 71,821,572 

Communernent appele loutre de lAlaska. La valeur représente les somnia's neltes versees au gous'ernement 
fédéral pour lea peaux vendues (:irniprend k's chiffres des provances Maritimes. 	Les données 
star k's peaux de phoquc a pail rude sont fondées sur I'annce civile pour 1976 et 1977. sauf dans le cas des 
Ti'rritoires du Nord-()ua'st oü ) 'annei' utjlisée est celle se terminani Ic 30 juin. • Les donnees sur les 
animaux d'elevage sont fondees sur lea annees civiles 1975 et 1976. ... Sans objet. - NCant ou 
zero. 
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Foréts 
Les foréts do Canada comptent parnli les principales rp.ssniirces renouvelables du 

pays. Allongees dun ocean a lautre en une bande ininterrompue de 500 a 2 100 km de 
largeur, elles alimentent en matiOres premieres les grandes industries des sciages, des 
pates et papiers et du contreplaqué ainsi que les autres industries du bois, essentielles a 
l'économie du pays. De plus. elles régularisent le ruissellement et empéchent l'érosion, 
abritent et alimentent Ia faune, et offrent des possibilités sans pareil sur le plan 
récréatif. 

Les terres forestières pouvant produire du bois utilisahie s'étendent sur plus de 
1 635000 km 2  (kilométres carrés). On estime a 17 230 millions de metres cubes le 
volume total de bois queues contiennent. Les coniferes en constituent les quatre 
cinquiémes et les feuillus. le reste. 

La forét boréale représente 75% de Faire forestière productive do Canada; elle 
commence sur Ia cOte de l'Atlantique et se déroule en une large ceinture vers l'ouest, 
puis vers le nord-ouest jusqu'à l'Alaska. Dans cette zone, les coniféres prédominent, les 
essences les plus communes étant l'épinette, le sapin baumier et le pin. La forét boréale 
compte aussi de nombreux feuillus, notamment Ic peuplier et le bouleau blanc. 

Les regions Grands Lacs - Saint-Laurent et Acadienne se situent au sud de Ia zone 
boréale. Les peuplements y sont mixtes et on y trouve de nombreuses essences de 
coniféres, dont le pin blanc et Ic pin rouge, la pruche. l'épinette, le cédre blanc et Ic 
sapin: le rnerisier. l'érable, le chéne et le bois blanc dominent chez les feuillus. 
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La region cOtière de Ia Colombie-Britannique présente un aspect totalement 
different. Ses foréts se composent exciusivement do coniféres et, en raison du climat 
doux et humide ci des fortes précipitations, des arbres de trés grande taille -60 m de 
hauteur et plus de 2 m do diamétre - y abondeni. Cette region représente moms de 2% 
de la superficie forestière du pays, mais produit presque Ic quart du bois abattu. Les 
principales essences sont le cédre de I'Ouest, Ia pruche, l'Cpinette, le sapin et Ic sapin de 
Douglas. 

Les foréts de conifères des regions montagneuses de l'Alberta et de l'intérieur de Ia 
Colombie-Britannique sont mixtes: la repartition et les caractéristiques des essences 
dependent du climat local, qui vane du sec au trés humide. Par suite de linstallation de 
nombreuses nouvelles usines de pates et papiers, Ia production dans cette region s'est 
rapidement accrue ces dernières années. 

Les seules foréts canadiennes composees essentiellement de feuillus occupent une 
superficie retaivement restreinte dans I'extréme sud de l'Ontario, zone a predominance 
agricole. 

Appartenance et administration des foréts 
LEtat est propriétaire de 90% des foréts productives du Canada. En vertu de lActe de 

l'Amerique du Nord britannique. les gouvernements provinciaux jouissent du droit 
exclusif de légiférer en matiére d'aménagement et de vente des terres domaniales. 
foréts et bois compris, situées sur leur territoire. Dans Ic Nord, qui ne contient 
quenviron 8% des terres forestiéres productives du pays, les foréts sont administrées 
par le gouvernement federal. 
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Pendant longtemps les gouvernements fédéral et provinciaux ont eu pour politique 
de conserver au domaine public les terres non agricoles. Toutefois, dans certaines 
regions anciennes de peuplement les terres sont d'appartenance privée dans une forte 
proportion, iiolaiiiiiieiti daits les trois provinces Maritirnes oU pres de 64% des foréts 
productives appartiennent a des particuliers ou a des sociétés. L'administration et Ia 
protection de Ia rnaieure partie des regions forestiéres productives du Canada 
incombent donc aux divers gouvernements provinciaux. qui mettent les forCts a la 
disposition de I'industrie au moyen de baux a long terme ou selon dautres modalités. 

Industries forestières 
Ce groupe d'industries comprend lexploitation forestiere, les industries primaires du 

bois et du papier. dont Ia matière premiere est surtout le bois rond, et les industries 
secondaires du bois et du papier, qui transforment le bois d'uuvre, Ia pâte de bois, le 
papier de base et d'autres matières en une foule de produits. 11 figurait pour environ 
18.1% des exportations totales du Canada en 1976, contre 15.6% en 1975; laugmentation 
est surtout attribuable a I'accroissement sensible de Ia quantité et de Ia valeur des 
produits de bois et de papier exportés aux Etats-Unis. 

Exploitation forestière. La production de billes de sciage, de placages, de bois a pâte. 
de poteaux et d'autres formes de bois rond a grimpé de 115 263 000 m 3  en 1975 a 
140 274 000 m 3  en 1976. La production de billes de sciage a augmente sensiblement 
pour passer de 73 543 000 m en 1975 a 98278 000 m3  en 1976; durant cette mème 
période on a observe une légére diminution de la production de bois a pâte a lest des 
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Rocheuses, de 37 063 000 m 3  a 36836 000, La Colombie-Britannique a affiché la plus 
forte augmentation de La production globale, qui est passée de 50 077 000 m 3  en 1975 a 
69528 000 m 3  en 1976. 

La valeur des exportations de bois rond a augmenté d'environ 8%, de $46 millions en 
1975 a $50 millions en 1976. La quantité et Ia valeur des exportations de billes de sciage. 
de billes et de billots se sont accrues respectivement de 36% et 11% en 1976. 

La valeur des expeditions de l'industrie de l'exploitation forestiére en 1976 se 
chiffrait a $3,213 millions au lieu de $2.474 millions I'année précédente, par suite de 
l'augmentation des valeurs unitaires ainsi que des quantités expCdiées. 

En 1976. I'exploitation forestiere occupait 42.185 personnes, soit environ 9% de moms 
qu'en 1975: Ia masse salariale en 1976 était de $639 millions au lieu de $588 millions en 
1975. 

Scieries et ateliers de rabotage. Cette industrie est particuliérement sensible a Ia 
conjoncture économique do pays et a l'état des marches étrangers, notamment do 
marché américain. Gréce a l'augmentation considerable des mises en chantier de 
logernents au Canada, et particulièrement aux Etats-Unis, le marché du hois d'muvre a 
progressé de façon soutenue pendant Ia majeure partie de 1976. La production 
canadienne de bois d'wuvre s'est accrue d'environ 34.2% pour s'établir aux environs de 
3 647 milliers de metres cubes en 1976 contre 27 305 milliers en 1975. Les exportations 
ont progressé de 47.6% pour passer de 15 456 milliers de metres cubes en 1975 a 22 817 
milliers en 1976. La tendance a long terme a l'agrandissement des scieries et a 
l'automatisation se poursuit. surtout a l'intérieur de la Colombie-Britannique oü 
l'industrie des sciages s'intégre de plus en plus a celle des pates et papiers. 
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Pates et papiers. La fabrication de pltes et papier's constitue depuis longtemps la 
principale industrie du Canada. Bien que son expansion ne soit pas aussi rapide que 
celle dautres industries manufacturières canadiennes, elle derneure au premier rang 
pour les effectifs. Ia masse salariale et Ia valeur ajoutée par la fabrication. La valeur 
ajoutée par cette seule industrie en 1976 représentait 1.5% du produit national brut et 
figurait pour 12% de Ia valeur totale des exportations canadiennes (11.9% en 1975). Le 
Canada est le deuxiéme producteur de pate de bois au monde (19 800 000 ten 1976), 
après les Etats-Unis (43 743 541 t). et Ic principal exportateur. Ii est de loin Ic plus grand 
producteur de papier journal (a 900 000 t en 1976. soit pres de 40% de Ia production 
mondiale). 

L'industrie des pates et papiers fabrique surtout des pates de bois et des papier's et 
cartons de base, mais elle produit egalement des papiers et cartons faconnes et mérne 
des produits chimiques, de l'alcool et dautres sous-produits. Plus de 68% des pates 
fabriquecs en 1976 ont été transformées au Canada en dautres produits. surtout en 
papier journal. Le reste a étè exporté. 

Le Québec domine lindustrie des pates et papier's du Canada: en 1976. on pouvait Iui 
attribuer 33% de Ia valeur totale de Ia production. 11 est suivi de hi Colombie-
Britannique (29%) et de I'Ontario (17%). 

Industries de Ia transformation du papier. Ce groupe comprend les fabricants de 
papier-toiture asphalté, de boites et sacs en papier et dautres produits de Ia 
transformation du papier. En 1976, ii comptait 514 établissements (518 en 1975), 
employait 42.912 personnes (43,296 en 1975) et versait $522,000,000 en salaires 
($461,404,000 en 1975): la valeur des expeditions a atteint un nouveau chiffre record de 
$2,235,972,000 ($2,009,522,000 en 1975). Contrairement a l'industrie des pates et papier's 
de base, les industries de la transformation du papier comptent surtout sur Ic marché 
intCrieur. 
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6. Statistiques principales de I'industrie des pates et papiers, 1973-76 

Detail 1973 1974 1975 1976 

Etablissements .,........... nombre 146 147 147 147 
Effectifa .......... 	........ 	..... nombre 80,085 88,203 84.046 88.995 
Traitements el silaires ......... $ milI,ers 884.242 1.097.108 1,091.675 1,415,843 
Valeur deS expeditions de produits 

de propre fabricit ion ......... $ milliers 3,790,939 5.703,192 5.122,093 5,992.723 
Valeur ajoutee.activite 

manufactunére .............. $ milliers 1,803,889 3,033,697 2,559,650 2,845,278 
Pate expédiée ............... mill iers de t 7199 7603 5649 6768 

$ mullets 1,301,488 2,205,290 1,982,617 2.254,714 
Papier et carton expedlés ..... milliers de t 12213 12 853 9891 11 341 

$ milliers 2.252.280 3.225.962 2,861,471 3.383.315 
Papier journal exporte ....... milliers (IC I 7617 7846 6348 6997 

$ m,II,ers 1,285,928 1,721.768 1.741,990 1,997.371 

Autres industries du bois. Ce groupe comprend les usines de bardeaux, de placages 
et contreplaqués et de panneaux de particules qui. comme les scieries et les usines de 
pates et papiers, comptent parmi les industries primaires du bois. Ii englobe êgalement 
les industries secondaires du bois qui transforment le bois d'euvre, le contreplaquê et 
les panneaux de particules en planchers, portes. chassis, produits lamellaires, bátiments 
prefabriques, caisses, tonneaux, cercueils et ustensiles. En 1976, l'industrie des placages 
et contreplaquês, la plus importante du groupe, a expédié des produits de propre 
fabrication dune valeur de $583.836,000 et verse $146,722,000 en salaires aux ouvriers 
de La production. 
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Pêches 
Apres plusieurs années de diminution soutenue, les prises de poisson au Canada 

affichent en 1977 des signes indéniables de progression et laissent entrevoir une reprise 
de Ia plus ancienne industrie primaire du pays. 

En 1977, les debarquements au Canada se chiffraient au total a 1 254 900 t au lieu de 
1101500  en 1976. La valeur au débarquement s'élevait a $485 millions con tre $95 
millions l'annèe précédente. 

La valeur des exportations canadiennes de produits de Ia péche a continue a 
progresser pour s'établir a $816 millions en 1977, soit une augmentation de $115 
millions sur 1976. Comme les années precédentes. environ 76% des exportations 
canadiennes étaient destinées aux Etats-Unis et aux pays européens. 

Le Canada a continue a jouer un rOle important dans les negociations des Nations 
Unies au sujet du droit de la mer, cherchant a rallier d'autres pays au projet de 
modification. Le 101  janvier 1977, le Canada a officiellement porte a 200 mules au large 
des cOtes est et ouest sa limite de péche extraterritoriale. 

Les débarquements sur la cOte de l'Atlantique se sont chiffrés en 1977 A 1 003 100 
au lieu de 112200 l'année precedente. La valeur au débarquement sur cette cOte 
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s'établissait a $263.6 millions contre $39.3 millions en 1976. Sur Ia cOte du Pacifique, 
laugmentation des deharquements est attribuahle entre autres a l'accroissement des 
prises de saumon. Les 204 800 t debarquées en 1977, progression par rapport a 23900 
I'année précédente, a entrainé une hausse de $26 millions de Ia valeur au dêbarquement 
rapportée aux pécheurs de la cOte du Pacifique. La valeur marchande des produits 
canadiens de Ia péche en 1977 a été estimée a $1,230 millions, soit une augmentation 
d'environ $279 millions par rapport a 1976. 

Le nombre de pécheurs commerciaux au Canada était d'environ 64.000, dont 65% sur 
Ia cOte de I'Atlantique et 21% stir Ia cOte du Pacifique, les autres péchant dans les eaux 
intérleures. La flottille de peche maritime comptait environ 36,000 bateaux. 
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Minéraux et énergie 

Minéraux 
La valeur de Ia production minèrale au Canada s'est chiffrée a $18144 millions en 

1977, contre $15,448 millions en 1976 et $13,347 millions en 1975. En 1977, les minéraux 
métalliques représentaient 31% de cette valeur. Les principaux sont, par ordre 
d'importance. le minerai de fer, le nickel. le cuivre, le zinc. I'or, l'argent et le plomb. Les 
combustibles minéraux, pétrole brut et gaz naturel en tête, figuraient pour 55% de la 
valeur totale de Ia production, et les minéraux non metalliques et les matériaux de 
construction pour 14%. Les principaux matériaux de construction sont le ciment, le 
sable et le gravier, et Ia pierre; dans le groupe des minéraux non metalliques. I'amiante 
dornine, suivie de Ia potasse et du sel. En 1977, le principal produit mineral a êtê le 
pétrole brut, dont Ia production a atteint en valeur $4,917 millions au lieu de $4,054 
millions en 1976 et $423 millions en 1960. 

En 1977, Ia production de nickel au Canada s'est chiffrée a 235 362 t dune valeur de 
$1,197 millions, ce qui représente une diminution par rapport aux 240825 t dune 
valeur de $1.146 millions produites en 1976. La majeure partie provenait des mines 
exploitêes dans la region de Sudbury (Ont.) par l'INCO Limited et Ia Falconhridge 
Nickel Mines Limited. 
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La production de cuivre en 1977 s'est élevOe a 780 633 t d'une valeur de $1,196 
millions; les chiffres correspondants pour 1976 étaient 730930 t et $1,101 millions. Le 
Canada est le quatrième producteur de cuivre parmi les pays occidentaux. Les 
principales provinces productrices sont la Colombie-Britannique (291 757 0, l'Ontario 
(279 567 t) et le Québec (107 686 t). 

7. Valeur de la production minérale par catégorie, 1966-77 

Année Metau x 

Minéraux 	Combus- 
non tibles 
metalliques 	fossiles 

Materiaux 
de 
construction Total 

(millions de dollars) 
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 	 1,718 450 5,722 
1971 	............... 2,940 501 	 2.014 507 5,963 
1972 	............... 2,956 513 	 2,368 571 6,408 
1973 1 3,850 615 	 3.227 678 8.370 
1974 1 4,821 896 	 5.202 835 11,753 
1975 1 4.795 939 	 6,653 959 13.347 
1976 1 5.073 1,162 	 8,109 1,103 15.448 
1977 	............... 5.601 1.367 	10,012 1,164 18.144 

rCh i ffres  rectifiès. Les chiffres ayant été arrondis, le total peut ne pas correspondre il Ia somme des 
éléments. 

8. Production minérale, par province, 1975-77 

Province ou terrifoire 

1975 

Valeur 

1976r 

Valeur 

1977' 

Valeur 

$ milliers % S milliers % $ milliers % 
Terre-Neuve 	................. 550,958 4.1 745,029 4.8 845.531 4.7 
lle-du-Princo-Edouard .......... 1,787 - - 1.684 - - 1,800 - - 
Nouvelle.Ecosse ............... 101,626 0.8 125,124 0.8 151,923 0.8 
Nouveau-Brunswick ........... 231.656 1.7 236.001 1.5 267,827 1.5 
Québec ....................... 1.232.110 9.2 1,493,050 9.7 1,631,618 9.0 
Ontario ....................... 2.353.908 17.6 2,526,459 16.4 2,712,839 14.9 
Manitoba ..................... 530.237 4.0 511,852 3.3 532.833 2.9 
Saskatchewan ................. 862,161 6.5 918,901 5.9 1,120,512 6.2 
Alberta ..................... . 	5,749,818 43.1 6.934,948 44.9 8,525,712 47,0 
Culombie-Britannique .......... 1.296,234 9.7 1,605,200 10.4 1,893.008 10,4 
Yukon ........................ 230,150 1.7 124,792 0.8 210,252 1.2 
Territoires du Nord-Ouest 206.349 1.6 224,614 1.5 250,358 1.4 

Total .........................13.346.994 	100.0 	15.447.655 	100.0 	18.144,213 	100.0 

Chiffres rectifiés. 	' Estimations provisoires. 	- - Nombres infimes. 
Les chtffres ayant eté arrondis. le total peut ne pas correspondre a La somme des Alérnents 
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La production de minerai de fer en 1977 sélevait a 51 754 000 t ($1,360 millions); en 
1976, elle etait de 55416 346 t ($1223 millions). La production de zinc se chiffrait a 
1 054 528 1 ($814 millions) en 1977; en 1976, on avail extrait 982 057 1 ($815 millions). 

La production d'amiante se chiffrait en 1977 1 543 000 t d'une valeur d'environ $564 
millions. Le Québec figurait pour 82% de cette production, le reste provenant de Ia 
Colombie-Britannique, du Yukon. de Terre-Neuve et de l'Ontario. Le Canada est le 
premier producteur d'amiante au monde, fournissant plus de 40% de Ia production 
mondiale. 

Le ciment est le principal matériau de construction produit au Canada; les deux tiers 
environ proviennent de l'Ontario et du Québec. 

La potasse, le molybdène et le charbon comptent parmi les minéraux auparavant de 
moindre importance et dont la production sest beaucoup accrue ces derniéres années. 

La valeur de Ia production canadienne de potasse est passee de mains de $1 million 
en 1960 a $421 millions en 1977, plusieurs mines ayant été ouvertes en Saskatchewan 
entre 1962 et 1970. Environ 95% de Ia potasse produite dans le monde sert d'engrais. 

Le Canada nest dépassé que par les Etats-Unis comme producteur de molybdene. La 
valeur de Ia production est passee de $1 million en 1960 a $147 millions en 1977. Plus de 
90% de la production canadienne vient de Ia Colombie-Britannique. 

La production de soufre élémentaire a augmenté, passant de 4 029 427 t en 1976 a 
4910 000 t en 1977, et la valeur s'est établie a $73 millions au lieu de $70 millions. Le 
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gaz nature! êtant Ia principale source de soufre élémentaire au Canada, Ia production de 
ce mineral. quel que soit le prix du soufre, est directement liée a celle du gaz nature!. 
Presque tout le soufre est transformé en acide sulfurique. dont Ia moitié sert a Ia 
fabrication dengrais. 

La production d'or na augmenté que légérement pour sétablir a 53404 kg en 1977 au 
lieu de 52621 kg Iannée précédente, mais la valeur a monte a $268 millions contre $208 
millions en 1976 en raison de La hausse des prix mondiaux. 

Pétrole et gaz naturel 
Depuis cinq ans. Ic secteur de lénergie est de plus en plus perçu comme un facteur 

determinant du bien-étre économique. Le Canada est privi!égié parmi les pays 
industrialisés du fail quil possede dimportantes reserves de Ia plupart des formes 
dénergie. Ses reserves prouvées d'hydrocarbures représentent l'équivalent de 12 ans de 
production dans le cas du pétrole et de 25 ans dans celui du gaz. 

(inu1isatjon prs de Portage.Ia-Praine (Man). pxir temuner le quatneme pipeline de Jo 
Tr,nsC(,nrIdq dcins JOuüt. 
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9. Production minérale, par genre, 1976 et 1977 

Mineraux 	 IlnIIH 	1976 	 1977 

(mii!iors) 

Metalliques 
Antimoine ..................... kg 
Argent 	........................ kg I 2111 1 330 
Ilismuth 	....................... kg 130 140 
Cadmium ..................... .kg 1 314 1199 
Calcium 	............ 	........... kg 514 566 
Cobalt ......................... kg 1 356 1 508 
Coluinhiurn (Cho) 	............ kg 1 499 2 540 
Cuivre 	........................ k g 730930 780633 
Eli,n 	.......................... kg 274 317 
Fer refondu .................... I 
Indium 	........................ kg 6 
Magnesium .................... kg 6092 7580 
Minerai de fer 	................. 1 55416 51 745 
Molybdene..................... kg 14619 16431 
Nickel......................... kg 240825 235362 
Or 	

.......... 	
. 
	................. 

kg 53 53 
Platinides...................... kg 13 15 
Plomh ......................... kg 256324 284119 
SC1tniurn 	...................... kg 110 207 
Tantale 	(TioO) ................ kg 
Tellure ................. 	. 	...... kg 49 36 
Tungstene 	(Wa,) ............... kg 2168 
Uranium 	(u30) ........... ..... kg 6635 7029 
Zinc 	......... 	.......... 	....... kg 982 057 1 054 528 

Non métalliques 
Amiarite ................. 	...... I 1 536 1543 
Azote 	.................. M .  

ttarytine 	....................... 
Bioxyde de titane. etc............ I 
Dolomie et brucite .............. I 
Gypse ......................... I 6002 7040 
Pierre gemme .................. kg 
Potasse 	(KO) .................. I 5 215 5 910 
Pyrite, pyrrhotine ............... I 31 19 
Quartz 	........................ I 2 396 2 362 
Sel 	............................ I 5994 5933 
Soufre, gaz de fonderie .......... I 705 766 
Soufre elCmentaire 	.......... .. I 4029 4910 
Spath 	fluor 	.................. I 
SICatite, talc, pyrophyllile I 69 73 
Sulfate de sodium 	.............. I 460 436 
SyCnile nephelinique 	........... I 540 580 
Tuurbe mousseuse .............. I 394 394 

Combustibles 
Gaz 	naturel .................... m' 87549797 89530846 
Houille ........................ 1 25476 28394 
Pétrole brut .................... m' 76438 77179 
Sous-produits du gaz 

naturel 	...................... m' 16641 17006 
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9. Production minérale, par genre, 1976 et 1977 (fin) 

Minéraux 	 Unite 	1976 	 1977' 

(mutters) 

Matérlaux do construction 
Chaux ............... 	.......... 	t 1850 1759 
Ciment 	......... 	............ 	...t 9624 9605 
Pierre 	.........................t 87876 89267 
Produits ar8ileux 
(briques, tuiles. etc.) 	........... 

Sable et gravier 	................t 249 159 243 850 

Estimations provisoires. 	.. Chiffres non disponibtes. 

(ette gigunlesque rhurrup. s us-marine pemlettra do cmuser am' tranchee au fond do I Arcliqut' pour y ensevelir 
tine runul:satiun qw sertj pruteget' do !'asscjut des g laces. 
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En 1977, t'industrie pétrolière a extrait des hydrocarbures pour une valeur d'environ 
$9,342 millions. soit une progression de 16.9% par rapport a 1976. L'accroissement de la 
valeur provient surtout de la hausse des prix, Ia production de pétrole brut n'ayant 
augmenté que de 0.2% pour se fixer a 77 143 000 ma  et celle de gaz naturel de 2.1% pour 
Se fixer a 69531 000 000 m 3 . La production de gaz liquefie a progressé de 2.1% pour 
s'ètablir a 16 989 000 m 3 . 

Les ventes intérieures de produits pétroliers raffinés se sont chiffrées a 96 468 000 m 3  
en 1977: 35779 000 m 3  d'essence a moteur, 30 889 000 m 8  de distillats moyens, 
16 513 000 m 3  de mazout lourd et 13 287 000 ma  dautres produits. 

En 1977. $3,081.1 millions ont été consacrés a la misc en valeur de nouvelles reserves 
pour remplacer les sources dapprovisionnement actuelles qui s'épuisent. Sur ce 
montant, 61% ont été dépenses en Alberta, 5% en Colombie-Britannique. 6% en 
Saskatchewan et 5% dans les Territoires du Nord-Ouest. Pour cc qui concerne Ia 
production, I'Alberta figurait pour 85%, Ia Colombie-Britannique 11%, Ia Saskatchewan 
3% et les autres regions 1%. Outre les reserves classiques. Ic Canada possède un volume 
considerable de sables bitumineux. Selon une evaluation effectuee par Ia Commission 
de conservation des ressources énergétiques de I'Alberta, les reserves récupérables de 
pétrole brut synthétique de tous les gisements bitumineux de l'Alberta s'élCvent a 
39 700 000 000 m a, dont 4 200 000 000 sont jugés recupérables au moyen de procédés 
analogues a ceux qui sont utilisOs dans les deux usines situées pres de Fort McMurray. 
Pour le reste, ii faudra recourir a d'autres techniques. 



U, 

Eno 

	

) 

Houille 
La production houillère du Canada est passee de 25476 000 I en 1976 a 28520 000 

en 1977. Selon les estimations provisoires. Ia valeur de Ia production en 1977 a atteint 
$670 millions au lieu de $607 millions en 1976. Les siderurgistes japonais, qui sont les 
principaux clients du Canada. absorbent environ 95% des exportations. 

10. Production de charbon, par province, 1976 et 1977 

Genre de 
Province charhon 1976 1977' 

(rnilliers de Lonnes) 
Nouvelle.Ecosse . .......... Bitumineux 2000 2 165 
Nouveau- 

Brunswick ............... Bitumineux 296 277 
Saskatchewan 	............. Lignite 4678 5479 
Alberta 	................... Sub-bitumineux 6 410 7725 

Bitumineux 4583 4289 
Total, Alberta 10993 12014 

Colombie- 7509 8585 
Britannique .............. Bitumineux 

Total 25476 28520 

'Estimations provisoires. 
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Electricité 
Au Canada, Ia puissance de production totale a grimpé de 133 MW (megawatts) en 

1900 aux environs de 66 396 MW en 1976. 
Bieri que les ressources hydrauliques aient été de tout temps Ia principale source 

d'énergie electrique du Canada, et le demeurent, les ressources thermiques voient leur 
importance s'accroitre, et on prévoit que cette tendance persistera. Le choix entre 
l'implantation d'une usine hydroélectrique et la construction dune centrale thermique 
doit s'appuyer sur un certain nombre de considerations complexes, dont les plus 
importantes sont d'ordre économique. II est vrai que Ia construction d'une centrale 
hydroélectrique exige des investissements trés élevés, mais en revanche les frais 
d'entretien et d'exploitation sont de beaucoup inférieurs a ceux dune centrale 
thermique. La longue durée de Ia centrale hydroelectrique ainsi que la sécurité et Ia 
souplesse de son fonctionnement militent egalement en sa faveur, sans compter que 
I'eau est une ressource renouvelable; par contre, la centrale therm ique peut étre 
construite a proximité de Ia region a desservir, Ce qui réduit les frais de transport de 
l'électricité; on s'inquiête cependant des problémes de pollution que posent ces 
derniéres. 

La tendance marquee en faveur de la construction de centrales thermiques qui s'est 
dessinée dans les années 50 provient dans une certaine mesure du fail que dans bien 
des regions du Canada, et pour des raisons d'économie. la plupart des emplacements 
hydroelectriques assez rapprochés des centres de distribution étant déjà aménagés les 
promoteurs ont dO trouver d'autres sources d'énergie électrique. Bien que les progres 
récents dans les techniques de transport du courant a trés haute tension aient 
encourage la construction d'usines hydroélectriques a des endroits considérés 
auparavant comme trop éloignes, l'avenir appartient sans doute aux centrales 
thermiques. 

Ressources et aménagements hydrauliques. Les ressources hydrauliques sont 
exploitees en quantité appreciable dans toutes les provinces sauf dans I'Ile-du-Prince-
Edouard, oO ii nexiste pas de grands cours deau. La centrale hydroelectrique des 
chutes Churchill au Labrador. dote diin p1issance installée de 5225 MW, est Ia plus 
grande centrale au monde. Cependant, La province de Québec est Ia mieux pourvue en 
ressources hydrauliques avec plus de 40% du total national, et elle possede La plus forte 
puissance installée. Ce volume, si impressionnant soit-il, doublera lorsque les projets de 
harnachement de certaines riviéres se déversant dans Ia baie James Se concrétiseront, 
ce qui pourrait donner lieu a un accroissement de 10000 MW. 

Energie thermique classique. L'lle-du-Prince-Edouard, la Nouvelle-Ecosse. le 
Nouveau-Brunswick. l'Ontario, la Saskatchewan, l'Alherta et les Territoires du Nord-
Quest dependent surtout des centrales thermiques pour leur approvisionnement en 
Onergie. L'abondance des ressources hydrauliques du Québec a jusqu'ici limité a des 
fins locales l'utilisation de l'énergie thermique, et l'aménagement de la baie James 
maintiendra la puissance hydroélectrique au premier rang. Le Manitoba et Ia 
Colombie-Britannique disposent toutes deux dune puissance thermique appreciable, 
mais pour le moment I'accent porte encore stir les aménagements hydroélectriques. 

Energie thermonucléaire. La production commerciale d'énergie électrique par des 
centrales utilisant la chaleur produite par reaction nucléaire constitue I'un des 
principaux apports du Canada a la technologie des ressources énergétiques. 
Lexpérience s'est concentrée sur Ic réacteur CANDJ alimenté a l'uranium naturel et 
ralenti a leau lourde; I'utilisation de Ieau Iourde comme modérateur assure tin 
rendement énergétique élevé et facilite le contrOle du combustible consommé, Le 
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premier réacteur experimental, dune puissance de 20 MW, a etC mis en service en 1962 
a Rolphton (Ont.). Depuis lois, on a entrepris Ia construction de quatre grandes 
cenirdles nuciCaires. La premiere centrale nucléaire pleine grandeur se trouve a 
Douglas Point, sur les rives du lac Huron, et a été achevée en 1967; elle comprend un 
seul groupe de 220 MW. La deuxiéme centrale, construite a Pickering, a lest de 
Toronto, comprend quatre groupes d'une puissance globale de 2 160 MW mis en 
service de 1971 a 1973. Les centrales de Douglas Point et de Pickering utilisent toutes 
deux I'eau lourde comme caloporteur. La troisiCme centrale nucléaire est celle de 
Gentilly (Qué.); formée d'un seul groupe de 250 MW, elle utilise l'eau legère bouillante 
comme caloporteur. II y a enfin Ia centrale Bruce, en Ontario. d'une puissance de 
3 200 MW. devant Ctre achevCe en 1978. 

Production et consommation d'énergie. En 1976, les centrales du Canada ont 
produit 294 043 430 MWh (megawattheures) d'énergie electrique. dont 73% au moyen 
d'installations hydroélectriques. Les exportations vers les Etats-Unis oft dépasse les 
importations de 9 214 008 MWh, ce qui a laissC aux consommateurs canadiens un total 
de 284 829 422 MWh. La consommation domestique et agricole moyenne continue a 
augmenter chaque année: en 1976, elIe était de 9802 kWh (kilowattheures), variant 
entre 6 187 kWh dans l'IIe-du-Prince-Edouard et 12 342 kWh au Yukon. Le coCt 
annuel moyen par consommateur domestique et agricole s'élevait a $214.16. 

Grnnde cen trnie au sud de Battle River, pres de Foesthurg (Alh.). SQ puissance octuelle est 
de 366 megawatts. 
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Emploi 

La population active 
En 1977. Ia population active au Canada se chiffrait en moyenne a 10,616,000 

personnes, suit 61.5% de Ia population ágée de 15 ans et plus (a I'exclusion des 
pensionnaires des institutions, des membres a temps plein des Forces arrnées 
canadiennes, des residents du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et des residents 
des reserves indiennes): sur ce nombre. 9.754000 travaillaient et 862.000 étaient en 

1. Caractéristiques de La population active, moyennes annueLles, 1971 a 1977 

Annee Population 
Population 
active 

Personnes 
occupèes ChOmeurs 

Taux 	 Taux 
d'activiti 	de chotnag' 

(milliers) (pourcen Loge) 
1971 	....... 14.878 8.643 8.107 536 58.1 6.2 
1972 15.227 8.918 8.363 555 58.6 6.2 
1973 	....... 15.608 9,321 8.802 519 59.7 5.6 
1974 	....... 18.039 9,708 9.185 519 60.5 5.3 
1975 16,470 10,060 9.363 697 61.1 6.9 
1976 	....... 16.873 10,306 9,572 736 61.1 7.1 
1977 	....... 17,250 10,616 9,754 862 61.5 8.1 

'Personnes âgees de 15 ans et plus, a lexclusion des pensionnaires d'institutions. des membres a temps pliin 
des Forces armëes canadierines. des residents du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et des risidents 
des reserves indiennes. 
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chomage. Le tableau I indique un accroissement de la population active entre 1971 et 
1977. De 1971 a 1975, cet accroissement provenait de laugmentation de la population 
igée de 15 ans et plus ainsi que do taux d'activité. En 1976, le taux global d'activité sest 
stabilisé, puis ii a augmenté légerement en 1977. La principale source daugmentation 
est demeurée le taux pour les femmes de tous ages. 

Le tableau 2 montre quentre 1976 et 1977, le nombre de personnes occupées a 
augmenté de 182.000, les femmes figurant pour 59% de cette augmentation et les 
hommes pour 41%. Entre 1976 et 1977, les personnes ágées de 15 a 24 aris, au nombre de 
20,000, figuraient pour 11% de laugmentation totale, ce qui contraste fortement avec 
34% entre 1971 et 1975, L'augmentation chez les personnes ágées de 25 ans et plus, de 
1976 a 1977, était de 162,000 ou 89%, 
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2. Personnes occupées, selon l'ãge et le sexe, moyennes annuelles, 1971-77 

Age et sexe 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

(milliors) 
Toutes personnes occupees. 8,107 8,363 8.802 9.185 9,363 9.572 9,754 

Hommes ................... 5,332 5.476 5.711 5919 5,966 6,038 6.113 
Fern mes ................... 2.775 2,887 3,091 3,266 3.397 3.534 3,642 

Personnes occupees, 15-24 ans 1,984 2,078 2,250 2.401 2,410 2.429 2,449 
Hommes .............. ..... 1,084 1,142 1,243 1.330 1.325 1,328 1,342 
Femmes ................... 899 936 1.006 1.071 1,088 1.102 1.108 

Personnes occupèes. 25 ans ±. . 6,123 6.285 6.552 6.784 6.952 7.143 7.305 
Hommes 	 . . 4.247 4,334 4.467 4,588 4.641 4.711 4.771 
Femmes. . 1.876 1.951 2.085 2.195 2.311 2.432 2.534 

Le tableau 3 indique la repartition des chOmeurs selon les principaux groupes d'áge 
et de sexe pour 1971 et 1977. On constate que le mouvement des proportions est a la 
baisse chez les hommes adultes et a Ia hausse chez les femmes adultes et chez les 
personnes ágées de 15 a 24 ans. Plus précisément, les hommes ágés de 25 ans et plus 
représentaient 35% des chOmeurs en 1971, mais seulement 26% en 1977, alors que Ia 
proportion pour les femmes du méme groupe d'age a grimpe de 18% a 23% et pour les 
personnes ágées de 15 a 24 ans. de 46% a 48%. Le tableau 3 monire egalement que I'écart 
dans les taux de chOmage provinciaux s'est accentuC entre 1971 ci 1977. 

3. Chómeurs, selon l'âge et le sexe et par province, moyennes annuelles, 1971 et 
1977 

Nombre de chomeurs Taux de churnage 
Age et sexe 1 971 1977 Province 1971 	1977 

(mi lliers) (po(ircen loge) 
Ensemble des chOmeurs ...  .... 536 862 T.-N. 8.8 	 15.9 

Hommes ............. 	.... ..339 481 1.-P.-E. -. 	 10.0 
Femmes ................... 197 380 N-F, 6.9 	 10.7 

ChOmeurs. 15-24 ans .......... 247 414 Que. 7.3 	 10.3 
Hommes 149 236 Ont 5,4 	 7.0 
Femnies ................. 98 178 Man. 5.7 	 5,9 

ChOmeurs. 25 ans + ........ 289 447 AIb. 5.7 	 4.4 
Hommes . 	 , . 	 . . . 	 . 190 246 C -II 7.2 	 85 
Femmes .............. 99 202 

- -Chifire fondè sur un échantillon trop petit pour ttre piiblii 
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Gains et durée du travail 
Statistique Canada recueille des renseignements sur les gains hebdomadaires 

moyens. li duréc moyenne de Ia semaine de travail el les gains horaires moyens dans le 
cadre de son enquéte mensuelle sur lemplot. Ia rCmunération et les heures-personnes. 
L'enqiiCte est menèe aupres dentreprises comptant 20 salaries ou plus pendant on mois 
quelconque de 1ann6e; CCS entreprises figurent pour pres de 75% de l'emploi dans le 
secteur cumrntrt:ial non agricolt' au Canada. 

Gains hebdomadaires moyens. Les gains hebdomadaires rnoyens des travailleurs de 
lensemble des brane:hes dactivitC observCes sélevaient a $249.95 en 1977, soil une 
augmentation de 9.6% par rapport a 1976. Les hausses se situaient entre 6.7% dans les 
services et 11.7% dans Ia construction. Au niveau provincial. elles séchelonnaient entre 
9.1% (Ontario) et 10.6% (Alberta). 

4. Gains hebdomadaires moyens des salaries dans certaines branches 
d'activitC et dans I'ensemble des branches', par province, 

moyennes annuelles, 1961, 1976 et 1977 

Branche et province 

Gains hebdoinadaires 
mavens 

1961 	1976' 1977' 

Taux 
diugmentaticin 

1961 	1976' 
it 	 a 
1977' 	1977' 

S $ $ 

Branche 
ForetS 	........................... 79.02 287.36 312.61 295.9 8.9 
Mines, hrtiyage t.omprls .......... 95.57 317.13 348.12 264.3 9.8 
Industries nianufacturieres 	......... 81.55 241.19 266.04 226.2 10.3 
IBen 	durat,Irs 	........................ 88.22 257.46 284.66 222.7 10.6 
Biens non 	durauiles 	................... 76.17 225.60 248.39 226.1 10.1 
Construction ..................... 86.93 331.02 36986 325.5 11.7 
TranporIs. communications 

ci autres services publics 82.47 262.02 291 14 253.0 11.1 
Coniinerce 	.......................... 64,54 176.59 190.96 195.9 8.1 
Finances. assurances et affaires 

irnTnobilieres ....................... 72.82 213.71 229.57 215.3 7.4 
Services 	.......................... 57.87 160.49 171.28 196.0 6.7 
Ensemble des t)raflcheS ....... ......... 78.24 228.03 249.95 219.5 9.6 

Ensemble des branches par province 
Terre-Neuve ......................... 71.06 221.63 242.43 241.2 9.4 
tle.du'Prince'Edouard ................ .54.91 170.88 187.73 241.9 9.9 
Nouvelle-Fi:osse .................... .. 63.72 193.21 212.09 232.9 9.8 
Nouveau-Brunswick .................. 63.62 202.56 223.34 251.1 10.3 
Québec ........................... 	... 75.67 222.41 244.77 232.5 10.1 
Ontario.............................. 81.30 228.72 249,46 206.8 9.1 
Manitoba 	........................... 73.66 208.55 227.95 209.5 9.3 
Saskatchewan ........................ 74.38 214.87 235.61 216.8 9.7 
Alberta.............................. 80.29 236.89 26196 226.3 10.6 
Colombie-Britannique ................. 84.99 259.52 284.13 234.3 9.5 

,,L'ensemble des branchesi comprend toules les activités sauf lagriculture. La péche et Ic p,egeage. 
lenseignement Ct les services annexes, les services sanhtaireS et sociaux, les arganisations religieuses. les 
ménages. ci ladministration publique et Ia defense. Toutes Les statistiques sont étabties dapres les 
declarations d'entreprises employant 20 personnes ou plus pendant un mo,s quelconque de 
lannée. 'Les donnCcs pour 1976 et 1977 soft provisoires. 
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5. Gains horaires moyens et durée moyenne de Ia semaine de travail des salaries 
rémunérés a l'heure, moyennes annuelles, 1961, 1976 et 1977 

Durée moyenne 
Gains horaires 	de Ia semaine 	Augmentation Variation 
mayens (GUM) 	do travail (DMST) 	des GHM 	di' Ia DMST 

1961 	1976' 1961 	1976' 
a 	a 	a 	a 

Branche et province 	 1961 	1976' 1977' 1961 	1976' 1977' 1977' 1977' 1977' 1977' 

(heures) % % % % 

.11 	41.8 40.3 40.6 280.8 9.6 -2.9 +0.7 
38 	40.6 38.7 38.7 248.6 10.8 -4.7 - 
.80 	40.9 39.5 39.5 240.0 10.9 -3.4 - 
.94 	40.3 37.9 37.8 251.5 10.8 -6.0 -0.3 
.77 	40.9 38.9 38.7 374.3 12.6 -5.4 -0.5 
.71 	38.9 37.4 37.1 349.5 11.2 -4.6 -0.8 
.90 	44.8 41.6 41.6 421.1 15.1 -7.1 - 

$ $ 	$ 
Branche 
Mines. broyage compris . 2.13 7.40 	8. 
Industries manufacturieres 1.83 5.76 	6. 
Biens durables 	........... 2.00 6.13 	6. 
Biens non durables ....... 1.69 5.36 	5. 
Construction ............. 2.06 8.67 	9. 
Bát,ment 	................ 2.16 8.73 	9. 
Trdvaux de genie. ........ 1.90 8.59 	9. 

Industries manufacturières 
par provinces 

Terre-Neuve ............. 1.69 5.54 	6. 
Nouvelle-Ecosse .......... 1.58 5.07 	5. 
Nouveau-Brunswick 1.55 5.28 	5. 
Québec .................. 1.65 5.17 	5. 
Ontario .................. 1.94 5.87 	6. 
Manitoba ................ 1.67 5.17 	5. 
Saskatchewan ............ 1.98 6.14 	6. 
Alberta .................. 1.96 6.25 	6. 
Colomhie.t3ritannique 2.23 7.54 	8. 

.12 	40.5 37.1 36.8 262.1 10.3 -9.1 -0.3 

.67 	40.3 37.9 37.9 258.9 11.8 -6.0 - 

.90 	40.9 38.6 38.4 280.6 11.7 -6.1 -0.3 

.77 	41.5 38.9 38.9 249.7 11.8 -6.3 - 
47 	40.5 39.3 39.3 233.5 10.2 -3.0 - 
.69 	39.7 37.2 36.8 240.7 10.1 -7.3 -1.1 
.89 	39.0 36.9 37.0 248.0 12.4 -5.1 +0.3 
.97 	39.7 37.5 37.6 255,6 11.5 -5.3 +0.3 
.29 	37.7 36.5 36.2 271.7 9.8 -4.0 -0.8 

'Les données pour 1976 et 1977 sent provisoires 
	

Les données concernant I'lle-du-Prince-Edouard ne 
sont pas disponibles. 	- Néant ou zero. 

Gains horaires moyens'. En 1977. les gains horaires moyens ont augmenté de 9.6% 
dans les industries miniéres, 10.8% dans les industries manufacturières et 12,6% dans Ia 
construction. Au niveau provincial, les augmentations dans le secteur manufacturier 
oscillaient entre 9.8% (Colombie-Britannique) et 12.4% (Saskatchewan). 

Durée moyenne de Ia semaine de travail'. De 1976 a 1977 Ia durée moyenne de La 
semaine de travail a diminué dans toutes les industries. Dans le secteur manufacturier, 
il y a eu des diminutions dans toutes les provinces. 

Organisations de travailleurs 
L'effectif des organisations de travailleurs au Canada en 1978 était de 3.277,968, dont 

67.2% environ appartenaient a des syndicats affiliés au Congres du travail du Canada 
(CTC), 5.4% ii des syndicats affiliés a la Confédération des syndicats nationaux (CSN), 
1.2% a des syndicats affilies a la Centrale des syndicats democratiques (CSD) et 0.8% a 
des syndicats affiliés a Ia Confédération des syndicats canadiens (CSC); les 25.1% 

'Lea chilfrea sur lea gains horaires moyens et la duree moyenne de Ia semaine de trdvail no visent quo lea salaries 
pour lesquels on dispose do données sur les heures do travail. 
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restants étaienl membres de syndicats nalionaux et internationaux non affiliés et 
d'organisations locales indépendantes. 

Sur l'effectif total, 47.4% appartenaient a des syndicats internationaux, surtout aux 
FAT-COl/CTC. Les syndicats nationaux groupaient 50% de l'effectif syndical au 
Canada. 

Vingt-huit syndicats ont déclaré un effectif d'au moms 30.000 en 1978. Les cinq 
principaux étaient: le Syndicat canadien de la Fonction publique (231,000): les 
Metallurgistes unis d'Amerique (199.000); l'Alliance de Ia Fonction publique du 
Canada (154,432); le Syndical international des travailleurs unis de l'automobile, de 
l'aéronautique et de l'astronautique et des instruments aratoires d'Amerique (130.000): 
et le Syndical national des fonctionnaires provinciaux (128,061). 

Assurance-chômage 
La Loi sur l'assurance-chOmage a été adoptée en 1940. Depuis. Ia structure 

fondamentale de Ia Loi na pas change, mais par suite de diverses modifications le 
régime a éé ètendu a de nouvelles categories de travailleurs, et les taux des cotisations 
et des prestations ont étê haussCs suivant l'évolution de l'économie. 

En 1968, lorsque le Parlement a approuvé une hausse des cotisations et des 
prestations et élargi Ic champ d'application du régime, Ia Commission d'assurance-
chomage (maintenant la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada) a éte 
chargée de procéder a un examen complet du programme et de recommander tout 
changement susceptible d'en améliorer les principes directeurs et Ia structure. La Loi 
sur l'assurance-chOmage de 1971 a Cté le fruit d'études approfondies. Elle vise a aider 
les travailleurs dunt Ic chémage, y compris celui consécutif a Ia maladie. vient tarir les 
gains, et a ménager une collaboration avec d'autres organismes s'occupant de 
promotion sociale. En 1977. les prestations versées sous le régime de cette Loi se 
chiffraient a $3,885 millions. 

En vertu de Ia Loi sur l'assurance-chOmage de 1971, en vigueur depuis 'anvier 1972. 
bus les actifs pour lesquels il existe une relation empIoyeursalarié sont couverts par le 
régime. tin seul cas ne peut étre retenu, celui des personnes gagnant moms de 20% du 
maximum hebdomadaire assurable ou moms de 20 fois le salaire horaire minimum 
provincial, suivant le montant Ic moms élevé. Lorsqu'une personne atteint l'age de 65 
ans, elle nest plus couverte, elle ne paie plus de cotisations et n'a plus droit aux 
prestations. En dCcembre 1977. on estimait le nombre d'assurés a 9.5 millions. 

Ernployeurs et salaries acquittent le coüt des prestations de période initiale et les 
frais d'administration. Le taux de l'employeur représente 1.4 fois celui du salarié: en 
1978. le montant maximal de Ia cotisation hebdomadaire du salarié était de $3.60. La 
participation de I'Etat se lirnite au coüt des prestations de prolongation ci au coüt 
supplémentaire des prestations initiales découlant d'un taux de chOmage national 
supérieur a Ia moyenne des huit dernières années. II n'existe pas de caisse. et  les 
cotmsations des employeurs et des salaries soot rajustées tous les ans. Revenu Canada a 
commence a recueillir les cotisations au debut de 1972. 

Selon Ic nouveau prugramnie, Ia durée des prestations n'est pas uniquement fonction 
de Ia durée de I'emploi. tin prestataire peut obtenir un maximum de 50 semaines, 
suivant ses antécédents de travail et la conjuncture Cconomique, a condition d'avoir 
payé au moms 10 semaines de cotisations au cours des 52 derniCres semaines et d'être 
disponible, capable de travailler et ii Ia recherche d'un emploi. Les personnes comptant 
20 semaines ou plus de gains assures (dites <prestataires de Ia premiere categorie) ont 
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droit a un éventail plus large de prestations, dont le versenient de prestations lorsque Ia 
perte des gains a été causêe par Ia maladie ou la grossesse, et trois semaines de 
prestations de retraite pour les travailleurs ágés. Le requérant ne peut pas recevoir de 
prestation avant Ia fin d'un délal de carence de deux semaines commencant par une 
semaine de chOmage pour laquelle une prestation devrait autrement ètre versée. 

Les prestataires de Ia premiere catégorie dont les gains ont été interrompus a cause 
d'une maladie. d'un accident ou d'une mise en quarantaine (a l'exclusion des 
travailleurs indemnisés par la Commission des accidents du travail) peuvent toucher 
des prestations de maladie pendant au plus 15 semaines. Les prestations de grossesse 
sont versées pendant au plus 15 semaines aux femmes de Ia premiere catégorie: 
celles-ci doivent également avoir été actives pendant au moms 10 des 20 semaines 
précédant Ia 30 semaine avant la date prévue de l'accouchement. 

A tine us joe do traifemenf du pétrole bard prs de Cold Lake (AIb.), des conduites hien isolees tmnsporfero de Ia 
vopeur et do lair 0 des couches situèes Ode grandes profondeurs of rnmènent du ptmle of de beau a Iiszne 
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Les prestations de retraite sont payables pour trois semaines. Elles sont versées en un 
montant global aux prestataires de Ia premiere catégorie ãgés de 65 ans. Les personnes 
qui oft plus de 65 ans doivent faire leur demande dans les 32 semaines qui precedent 
leur 65° anniversaire de naissance, car les semaines d'emploi ne comptent plus aprés 
cette date. Les prestations sont versées sans délai de carence et sans égard aux gains ou 
a Ia disponibilite. 

Le taux des prestations est dans tous les cas égal aux deux tiers de la moyenne des 
gains assures durant La pCriode de référence, le maximum en 1978 étant de $160 par 
semaine. Les gains assurables maximum, et par consequent les prestations maximum, 
font lobjet dun rajustement annuel fondé sur un indice Ctabli daprés la masse salariale 
des Canadiens. En 1978, Ic montant maximum des gains hebdomadaires assurables était 
de $240. 

Tout revenu du travail dépassant 25% du taux des prestations est déduit du montant 
des prestations a verser. Dans le cas dune maladie ou dune grossesse, on déduit 
lindemnisation pour perte de salaire des prestations de chOmage aprés le délai de 
carence. Tout revenu lie au travail est porte en deduction durant et aprés ce délai. 

It I I! 



Industrie 

Evolution et croissance de l'industrie 
Au Canada, l'expansion prolongee de Ia production intérieure qui avail caracterise 

les années 60 s'est atténuêe au debut des année 70 pour prendre fin en 1974. Dc 1974 a 
1975, ii n'y a eu pratiquement aucune augmentation de la production. Une certaine 
reprise s'est amorcCe dans Ia seconde moitiC de 1975, et s'est poursuivie jusquen 1976. 
A partir du milieu de 1976. Ia reprise a perdu de sa vigueur: Ia croissance a été au ralenti 
en 1977 et en 1978. 

La période 1961-71 
Lexpansion des annCes 60 a èté manifeste dans Ia plupart des grands secteurs de 

l'êconomie. Le produit intérieur reel s'est accru de 75.4% entre 1961 ci 1971, rnais les 
industries primaires (a I'exclusion des mines), la construction. Ic commerce de detail, 

Produit intérieur reel, par trimestre, 1971 = 100 
(corrige des variations saisonnieres) 

so 
1961 	962 1963 	964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1472 1973 1974 1975 1976 197 
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les administrations locales et l'administration fédérale n'ont Pu egaler ce taux de 
croissance. La progression de 83.1% du cOté des mines, carriêres et puits de pétrole 
provenait de fortes augmentations de Ia production de rninerai de fer, de pétrole brut et 
de gaz naturel. Les gains réalisés par les industries manufacturiéres ont haussé de 83.3% 
le taux global de croissance dans ce secteur par rapport a 1961, les gains les plus 
importants ayant été observes pour le materiel de transport (en particulier les véhicules 
automobiles), les produits chimiques. les produits en metal et les machines. Un large 
éventatl de services ont connu des taux de croissance de Ia production supérieurs au 
taux d'accroissement global du produit intérieur reel. Les transports aériens, les 
transports ferroviaires et l'enseignement ont affiché les plus forts taux de croissance 
parmi les services, avec des gains de 253.2%, 82.9% et 132.5% respectivement. Deux 
grandes divisions d'activité économique—qui interviennent ensemble pour plus du 
quart de Ia production intérieure, services socio-culturels, conimerciaux et personnels, 
et finances, assurances et affaires immobilieres—ont affiché des taux de croissance de 
87.6% et 76.9% respectivement. 

Changements dans Ia structure des secteurs 
de l'économie canadienne 

Administration pubtique 
at defense 

Services communautaires, 
cornmerclaux of personnols 

Finances, assurances el 
affaires immobiiiëres 

U 

Commerce do gros el de 
detail 

Transports, entreposage 
at communications 

Autres industries productrices 
do bier's 

Construction I 

Industries manutacturières 
cc 
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La croissance et I'évolution de l'activité économique de 1961 a 1971 doivent étre 
envisagees dans la perspective d'une evolution globale de léconomie. Certains 
changements sont a trés long terme et permanents, d'autres sont a court Lenrie et 
temporaires. 

Le changement le plus fondamental, qui se produit d'ailleurs non seulement au 
Canada mais aussi dans nombre d'autres pays industrialisés, est probablement le 
passage d'une economie de biens a une économie de services. Ce mouvement sest 
amorcé avant que les statistiques ne viennent le mesurer. En 1949, par exemple. 53% de 
Ia production intérieure provenait des industries de biens: en 1971. Ia proportion était 
de 40%. 

La transition s'est effectuée pour une bonne part lorsque Ia contribution relative des 
industries axées sur les ressources, en particulier de lagriculture. a Ia production 
intérieure totale a diminué. La contribution de ces industries (agriculture, exploitation 
forestière, peche, piégeage, mines, carrières et puits de petrole) a Ia production 
intérieure totale est tombée de moitié entre 1949 et 1971 pour passer de 16.6% a 8.1%. 
L'importance relative des industries manufacturières a egalement baissé durant Ia 
méme période. leur part ayant passé de 28% a 23%. Dans le secteur manufacturier, les 
industries de biens non durables ont accuse une baisse considerable, alors que les 
industries de biens durables ont affiché une augmentation resultant en partie de 
I'accroissement de la contribution des fabricants de pièces et accessoires dautomobile 
et des fabricants de produits electriques. 
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Le changement le plus marqué au niveau structurel est altrihuable a Ia croissance 
relative de lenseignement ci des services annexes. L'apport deces activitCs au produit 
iniCrieur total a plus que quadruple. passant de 1.6% en 1949 a 6.5% en 1971. en raison 
surtout de La progression de lenseignement postsecondaire. 

Les services sanitaires et sociaux ont aussi connu tine progression importante, leur 
part do produil intCrieur total ayant passé de 2.3% en 1949 a 5.3% en 1971. Dans le cas 
des finances, assurances et affaires immohilieres. Ia proportion a grimpé de 9.1% en 
1949 a 12.0% en 1971: Ics services inforinatiques ont également ujouté a Lu croissance du 
secteur des svrvit;es. 

La période 1971-77 
Cette période a dChute, en 1971. avec une production record en agriculture ci des 

niveaux trés ClevCs de production dons la fabrication de materiel de trunsport, en 
particulier de vChicules automobiles. Toutefois. l'agriculture a sensiblement régressé en 
1972 et na pus fail particuliCrement bonne figure en 1973. année øü La production a 
atteint des niveaux élevCs dons Ia plupart des secteurs de léconomie. 

Le fléchissement marqué (IC luctivité amorce en 1974 était atirihuable pour one part 
au ralentissement de La croissance dans Ic groupe des services. mais surtout aux fortes 
haisses enregistrées dans les industries de biens. Sur one période d'un an, soil do 
premier trimestre de 1974 au premier trimestre de 1975, Ic taux de croissance des 
services est tombé de 5.9%, moyenne ètabLie entre 1971 ci 1974. a 2.50A;: dons Ic cas des 
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industries de biens, le taux de croissance, qui était de 4.9% entre 1971 et 1974, a diminué 
de 5.3% durant cette méme période. 

Ce n'est qu'au dernier trimesire de 1975 qu'on a pu clairement constater une reprise 
do l'économie; la relance vigoureuse dans les industries de biens devait alimenter cette 
reprise jusquen mai 1976. Entre octobre 1975 et mai 1976, les industries de biens, le 
secteur des services et le produit intérleur total ont progressé de 8.7%, 2.6% et 4.9% 
respecti vement. 

Le ralentissement de Ia croissance entre mai 1976 et Ia fin de l'annEe provenait 
surtout de la baisse observée dans Ia construction non résidentielle, hien qu'un certain 
nombre d'autres industries aient egalement régressé durant cette periode, notamment 
les pates et papiers, la fonte et l'affinage. La construction résidentielle et les industries 
do fabrication de materiel de transport. 

Par ailleurs, les services ont affiché en general une croissance vigoureuse durant 
cette période. Le commerce de detail, les finances, assurances et affaires immobilières, 
et les services socio-culturels, commerciaux et personnels, qui interviennent ensemble 
pour 40 0A) du produit intérieur total, ont affiché une forte croissance entre mai et 
décembre 1976. 

Ni les industries de biens ni los industries de services n'ont fait montre de grande 
vigueur en 1977. Des baisses par rapport aux niveaux de 1976 ont Cté enregistrées dans 
lagriculture, Ia péche et Ia construction. La faiblesse inhabituelle du commerce et de 
l'admiriislratjon publique a contrebalancé la croissance modérée enregistrée dans les 
finances, les industries manufacturieres. Ia production d'électricité et dautres 
industries. 

Au ,r...... jil.in. fonderie ,, Ipijl f( H I 
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Dépenses d'investissement 
La progression constante do revenu au Canada depend, eritre autres, de La capacité de 

production et de vente de biens et services. Cette capacité et son utilisation efficace 
sont elles-mCmes largement tributaires de L'importance de l'investissement sneufe dans 
Les mines, les usines, les magasins. les installations de production d'énergie, le materiel 
de communication et de transport, les hOpitaux, les ècoles, les routes, les parcs, et de 
toutes autres formes d'investissement qui stimuleront Ia production de biens et services 
dans l'avenir. 

Chaque année, les investissements font l'objet d'enquetes périodiques dont les 
résultats paraissent sous forme de statistiques sur les dépenses au titre du logement, de 
Ia construction non résidentielle et des machines et du materiel. Une enquéte sur les 
pro jets d'investissement est menée auprés d'environ 24.000 établissements, et en faisant 
les ajustements nécessaires pour tenir cornpte des êtablissements non enquetes et non 

1. Résumé des dépenses d'investissement et de reparation, par secteur, 
1977' et 19782 

Investissement 	 lnvstjasenient et reparation 

Machines 	 Machines 
Cons- 	et 	 Total 	Cons- 	et 

Sec teur 	 truction 	materiel 	partiel 	tniction 	materiel 	Total 

(millions de dollars) 
Agriculture et peche 1977 606.9 2,304.1 2,913.7 655.4 2,747.9 3,603.3 

1978 678.9 2,568.2 3,247.1 944.2 3,047.9 3,992.1 
Foréts ................ 1977 108.8 110.9 219.7 161.2 273.8 435.0 

1978 111.6 118.6 230.2 167.8 293.9 461.7 
Mines, t:arrlCres et 
pults de petrole 	...... 1977 2,872.3 1,163.0 4.035,3 3.2483 2,049.4 5.297,7 

1978 2,971.3 851.1 3.822,4 3,379.9 1,774.2 5.1541 
Construction .......... 1977 131.0 689.3 820.3 149.1 1,215.7 1364.8 

1978 137.6 722.5 660.1 156.7 1,274.1 1430.8 
Industries 
manufacturieres ...... 1977 1,676.8 4,329.9 6,006.7 2,154.9 6,764.9 8,919.8 

1978 1,707.3 4,795.3 6,502.6 2,226.8 7436.7 9,663.5 
Services publics . 	 . 3977 5.3402 4,024.0 9,364.2 6,232.0 5,958.2 12,190.2 

1978 6,319.2 4,668.2 10,987.4 7,328.9 6,886.9 14,215.8 
Commerce 1977 366.7 706.9 1,073.6 480.6 873.1 1,353.7 

1978 3834 765.6 1,149.0 501.7 937.0 1,438.7 
Finances, assurances et 
affaires immobiliCres, 1977 1,679.9 236.1 1,916.0 1,803.6 274.4 2,078.0 

1978 1,828.7 278.3 2,107.0 1,96610 319.1 2,285.1 
Services commerciaux . 1977 322.7 1,683.7 2,006.4 362.2 1,932.2 2,294.4 

1978 337.0 2,022.9 2,359.9 378,0 2,292.2 2,670.2 
Institutions 	.......... 1977 1,173.7 318.0 1,489.7 1.389,2 385.0 1.774,2 

1978 1,265.5 310.4 1,575.9 1,493.8 3812 1,875.0 
MinislCres ............ 1977 5,056.6 856.8 5,713.4 5,965.3 828.1 6,793.4 

1978 5,485.5 680.1 6,165.6 6,394.7 847.7 7,242.4 
Logement........ 1977 10,931.8 - 10,931.8 12,950.5 - 12,950.5 

1978 10,943.3 - 10,943.3 13,183.8 - 13,183.8 

Total 	 ...... 3977 30,270.1 16.220,7 46,490.8 35.752,3 23,302.7 59,055.0 
1978 32,169.3 17.781,2 49,950.5 38,122.3 25,490.9 63,613.2 

'Depenses ré.'lles provisoires. 	'Previsions révisées. 	- Nèant ou zero 
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déclarants on assure la quasi-totalite de I'observation. Dans quelques domaines par 
exemple en agriculture. péche et logement on établit des estimations des dépenses de 
facon indépendante en se fondant sur les tendances courantes et sur ropinion d'experts. 

Les renseignements sur les projets d'investissement permettent de connaitre Ia 
situation du marché tant dans l'ensemble de Véconomie que dans des secteurs 
particuliers. Comme ces dépenses intel-viennent pour une proportion importante et 
relativement variable de Ia dépense nationale brute, l'ampleur et la nature du 
programme d'investissement permettent de prévoir les pressions auxquelles seront 
soumises les capacites de production de I'economie pendant Ia periode visée par 
I'enquete. En outre, les renseignements sur I'ampleur relative du programme 

'1 
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d'investisseiuent projeté, taft pour ce qui concerne lensemble des activités 
économiques que chacune delles, révOlent Ia façon dont les chefs d'entreprise 
envisagent Ia demande future du marché par rapport a la capacité de production. Les 
dépenses de reparation non capitalisees au titre des constructions, des machines et du 
materiel soot egalement indiquees, mais séparément. En prenant en compte ces 
dépenses, on obtient une idée plus precise des ressources humaines et matérielles 
qu'exigera l'exécution du programme. 

2. Résumé des dépenses d'investissement et de reparation, par province, 
1977 1  et 1978 2  

Province 
ou 
teratoire 

IflVestissement 

Ma. 
Cons- 	chines 
true- 	et 
tion 	matCriell 

Total 
partiel 

Investissemen t St reparation 

Ma. 
Cons- 	chines 
truc- 	et 
lion 	materiel 	Total 

(millions de dollars) 
Region de l'Atlantique 

Terre-Neuve ......... 1977 213.6 53.3 266.9 247,6 73.4 321.0 
1978 268.4 58.8 327.2 306.5 81.3 387.8 

lle-du-Prince-Edouard. 1977 42.5 7.9 50.4 54.2 9.9 64.1 
1978 45.7 9.8 55.5 58.1 12.1 70.2 

Nouvelle.Ecosse...... 1977 333.4 92.5 425.9 435.2 155.8 591.0 
1978 391.2 144.8 536.0 501.2 212.8 714.0 

Nouveau.t3runswack . . 1977 405.8 133.9 539.7 460.9 165.9 626.8 
1978 424.5 215.3 639.8 484.6 251.5 736.1 

Total. region de 
l'Atlantique ......... 1977 995.3 287.6 1,282.9 1197.9 405.0 1602.9 

1978 1,129.8 428.7 1,558.5 1.350,4 557.7 3,908.1 
Quebec ................ 1977 3,503.8 1,121.0 4,624.8 3.911,5 1291.9 5,203.4 

1978 4,017.6 1.099,8 5,117.4 4.427.6 1.290,7 5.718,3 
Ontario................ 1977 2536.0 1,256.9 1772.9 2,968.3 1.626,3 4.594,6 

1978 2.794,5 1197.0 3,991.5 3,277.5 1.634,4 4,911.9 
Region des Prairies 

Manitoba ............ 3977 498.0 303.0 801.0 590.7 382.2 972.9 
1978 475.5 220.7 696.2 580.0 305.4 885.4 

Saskatchewan ........ 1077 502.1 275.0 777,1 580.3 380.7 961.0 
1978 614.5 264.3 878.8 708.9 389.5 1,098.4 

Alberta.............. 1977 971,9 346.5 1,318.4 1,109.0 492.4 1,601.4 
1978 1,222.3 398.9 1,621.2 1,372.3 572.6 1,944.9 

Total, region des 
Prairies ........... 	.. 1977 1,972.0 924.5 2,896.5 2,280.0 1.255,3 3.535,3 

1978 2,312.3 883.9 3.196,2 2.661,2 1,267.5 3,928.7 
Colombie-Britannique... 1977 1,294.9 422.8 1,717.7 1,518.5 569.0 2,087.5 

1978 1,479.8 406.7 1,886.5 1,719.8 573.5 2,293.3 
Yukon et Territoires 

du Nord.Ouest ....... 1977 127.5 19.4 146.9 147,3 28.9 174.2 
1978 335.4 23.3 158.7 150.6 30.9 181.5 

Total, Canada .......... 1977 10,409.5 4.032,2 14,441.7 12,023.5 5,174.4 17,197.9 
1978 11,869.4 4,039.4 15,908.8 13,587.1 5,354.7 18,941.8 

Depenses 	réelles 	provisoires. Previsions rCvisées. Les 	investissements 	en 	machines 	et 
mtCriel comprennent une estimation pour les spostes imputes aux depenses d'exploitation 	dans les totaux 
pour les industries manufacturières. les services publics et le commerce. 
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Dépenses provinciales 
Les dépenses indiqioes pour chique province ou territoire représentent Ia valeur des 

travaux de construction et des machines et du materiel acquis en vue détre utilisCs 
dans Ia province ou le territoire. Ces dépenses représentent un apport brut a 
lequipement de la province ou du territoire, et reflètent lactivité économique de Ia 
region. Par ailleurs. elles peuvent également entrainer un accroissement de l'emploi et 
du revenu et ainsi profiter a d'autres regions. Par exemple, linvestissement de millions 
de dollars dans des usines et des biens dequipement de l'Ouest canadien peut donner 
lieu a une activité intense dans les industries de production de machines en Ontario et 
au Québec et a des travaux de construction dans les provinces de 1'Ouest. 

II y a lieu de noter quil est difficile de faire une repartition géographique precise des 
investissements antérieurs ou prévus, car bon nombre dentreprises exen,ant leur 
activité dans plusieurs provinces ne déclarent ni ne planifient leurs dépenses 
d'investissement en fonction du facteur géographique. Par consequent, it a fallu faire 
des repartitions approximatives dans bien des cas, par exemple pour les investisse-
ments dans le materiel roulant des sociétés ferroviaires, les navires, les aéronefs et 
certains autres éléments. 
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Habitation 
La Societe centiale dhypolheques et de loernent (SCHL). en tant quagent du 

gouvernernent fêckra1, a pour objectif de s'assurer que tous les citoyens canadiens ont 
accés a un logernent convenahie a des prix abordai)les et dans un cadre (IC vie 
satisfaisant. A cette fin, cite applique la Loi nationale sur ihabitation (LNH). qui 
prévoit tine aide financiêre pour encourager Ia production de nouvelles habitations et 
larnénageinent des terrains et services requis, pour perrnettre aux personnes a revenu 
modique de se procurer on logement qui leur serait autrement inaccessible. et  pour 
aider ii l'amélioration de logernents et de quartiers. 

Pour s'acquitter du rOle qui Iui est dévoiu aux termes de Ia Loi nationale sur 
l'habitution, Ia Sd -IL exerce différentes fonctions: cite préte des deniers publics aux 
propriétaires dhahitations. aux entrepreneurs en logements locatifs, aux sociétés sans 
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but lucratif, aux cooperatives et aux administrations provinciales et municipales; elle 
assure des prets hypothécaires consentis par le secteur privé; et elle engage des fonds, 
de concert avec les gouvernements provinciaux, dans des projets d'habitation et 
d'anienagement de terrains. Elle exerce ces mémes fonctions a l'egard d'autres 
institutions financières, mais en se soumettant aux contraintes législatives et 
reglementaires établies par le Parlement et le gouvernement. Elle agit en outre comme 
agent direct du gouvernement fédéral dans I'application des dispositions de la LNH 
concernant les subventions et les contributions. La LNH prévoit ce genre daide qui se 
rattache essentiellement au rOle d'institution financière de la SCHL en matière de prêt, 
dassurance et dinvestissement. 

F. -- 
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Dc hi rccherche expéri men talc. porticuliéremen t stir lhahitat ott dons h. Nurd. st (fcc-
tuèe O I'Vniversité do Manitoba. Ces pmmiem modéles experintrtntuux rontiduiis sont 
cons truits ovec des blues de bois couches dons le mortier. 

Le budget de la SCHL pour 1977 prèvoyait $1,819 millions sous forme de préts et 
placements. La majeure partie de cette somme, soit $1,240 millions, était destinèe a 
l'hahitation, et $408 millions a laménagement de terrains et aux services d'eau et 
d'égouts. La restauration de quartiers y compris Ia reniise en état de logements, devait 
absorber $134 millions, Le reste, $37 millions, devait servir entre autres a lacquisition 
de terrains et a lamélioration des biens immobiliers de Ia SCHL. 
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Le montant de $1,355 millions affecté aux préts et placements en 1977 êtait de $464 
millions inférleur au montant approuvé pour lannée. Plusieurs facteurs expliquent 
cette sous-utilisation, en particulier Ia reduction de La construction de logements a 
caractère social. Un autre facteur important a etC Ia decision de la SCHL de naccorder 
des prCts qua des projets sur le point d'être mis C execution et pour lesquels cue 
disposerait de Ia documentation nécessaire avant le 30 novembre 1977, afin de 
permettre le traitement adéquat des demandes durant lannCe civile. 

Contrairement C l'année précédente, qui avait êté marquee par Ic lancement du 
programme Action Logement Canada et par des modifications sensibles des tendances 
concernant l'ampleur de lactivité et La hausse du prix des maisons. 1977 a été une 
pCriode de consolidation. Le nombre de mises en chantier, qul avait atteint Ic niveau 
record de 273.203 en 1976, est tombé C 245724, alors que le nombre d'achêvements sest 
fixé C 251.789 au Lieu de 236,249 l'année prCcédente. 

Sur les 245,724 logements mis en chantier en 1977, 120,281 ont bCnéficié dune forme 
quelconque daide en vertu de La LNH, y compris de L'assurance préts. Ce chiffre 
comprenait 15,616 logements sociaux, dont certains construits par des groupes et des 
cooperatives sans but lucratif, tous C l'intention des personnes a revenu modique. Les 
104.665 autres logements mis en chantier grCce C une aide de Ia LNH étaient destinés 
aux personnes appartenant aux mêmes groupes de revenu, mais finances pour une 
bonne part par le secteur privC. 
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Industries manufacturières 
Los industries manufacturléres sont le principal secteur de production de biens au 

Canada. Vu l'importance de leur contribution a Ia croissance de la productivité 
nationale, leur forte demande de biens d'equipement et leur apport sur le plan des 
exportations, elles jouent un role clé dans l'économie. 

Daprés lestimation dun sondage mensuel auprés des ménages, les industries 
manufacturieres employaienl 1,891,000 personnes en 1977, sur un total de 8,776,000 
pour lensemble des branches d'activité. Cette enquëte ménages donne une estimation 
un peu plus élevêe que lenquête mensuelle sur les salaries, qui indiquait une moyenne 
do 1,745.400 personnes pour 1977. (La difference semble provenir du fail qu'un certain 
nombre de salaries de sociétés manufacturieres ne travaillent pas dans des entreprises 
classees dans le secteur manufacturier par l'enquete aupres des employeurs.) 
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Les résultats provisoires dune autre enquéte mensuelle revèlent que les fabricants 
canadiens ont expedlé en 1977 pour $109.8 milliards de leurs propres produits, soit une 
augmentation de 11.9% par rapport a 1976. (Lindice annuel moyen des prix de vente 
dans l'industrie manufacturiére a progressé de 7.6% au cours de Ia méme periode, et 
l'indice annuel moyen de Ia production industrielle a augmenté de 3.4%.) 

Ii nexiste pas de mesure exacte des exportations manufacturiéres, mais si l'on 
considère que les demi-produits et les produits finals constituent un equivalent 
approximatif des produits manufactures, en 1977 les produits manufactures ayant été 
transformés au Canada corresporidaient a environ $7 sur $10 dexportations. Les 
exportations canadiennes de demi-produits se chiffraient a $14.9 milliards, de méme 
que les exportations de produits finals. Cette égalite traduit bien I'importance des 
produits industriels destinés a l'exportation. 
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Toutefois, la valeur des produits finals—qui correspondent en gros aux biens ayant 
subi un haut degre de transformation, méme s'ils comprennent certains produits non 
manufacturés—était 21.2 fois plus élevée qu'en 1961 ($706 millions). et Ia valeur des 
demi-produits était cinq fois plus élevée qu'en 1961 ($2,916 millions). Cet écart 
témoigne bien de Ia croissance des secteurs manufacturiers qui produisent des biens 
d'un plus haut degré de transformation. Pour diverses raisons, ces valeurs ne peuvent 
ètre rigoureusement comparées a Ia valeur globale des expeditions des industries 

3. Statistique des industries manufacturières, certaines années entre 
1920 et 1977 

Annee 
Etablis- 
sements Effectils 

Traite- 
menis 
et sa- 
laires 

Valeur 

aloutèe 
par l'ac- 
tivite manu- 
facturiere 

Valeur des 
expeditions 
de produits 
de propre 
fabrication' 

(niiiliers de dollars) 

1920 22.532 598.893 717.494 1.821.273 3,706,545 
1929 22.216 666,531 777,291 1,755.387 3.883.446 
1933 23.780 468,658 436.248 919.671 1.954.076 
1939 24.805 658.114 737.811 1.531,052 3,474,784 
1944 28.483 1,222.882 2.029.621 4.015,776 9,073.693 
1949 35,792 1.171.207 2.591.891 5.330.566 12,479,593 
1953 38.107 1.327.451 3.957.018 7.993.069 17,785.417 
1954 38.028 1267.966 3,896.688 7.902,124 17.554,528 
1955 38,182 1.298.461 4,142.410 8,753,450 19,513.934 
1956 37.428 1.353.020 4,570,692 9.605,425 21,636,749 
1957 33.551 1,340,948 4,778.040 .. 21.452,343 
1958 32.446 1,272,686 4.758,614 9.454,954 21.434.815 
1959 32,075 1,287.809 5.030,128 10,154,277 22,830,827 
1960 32.852 1,275,476 5150,503 10.371.284 23,279,804 
1961 33.357 1.352.605 5,701,651 10.434,832 23.438.956 
1962 33.414 1.389.516 6,096,174 11,429,644 25.790.087 
1963 33,119 1.425.440 6,495,289 12,272,734 28.014.888 
1964 33.630 1.491.257 7,080,939 13,535.991 30.856,099 
1965 33,310 1,570,299 7.822.925 14.927,764 33.889,425 
1966 33.377 1,646,024 8.695.890 16.351,740 37,303,455 
1967 33.267 1.652.827 9,254,190 17,005,696 38.955.389 
1968 32.643 1.642.352 9.905.504 18.332.204 42.061.555 
1969 32.669 1,675.332 10.848,341 20,133,593 45.930,438 
1970 31.928 1,637,001 11.363.712 20.047.801 46.380,935 
1971 31.908 1.628.404 12,129,897 21.737.514 50,275,917 
1972 31.553 1,676,130 13.414.609 24.314,751 56,234,663 
1973 31.145 1.751.066 15.220.033 28.825.008 66,779.710 
1974 31,535 1.785,977 17,556,982 35,084.752 82.455.109 
1975 30.100 1.741.545 19.160,174 36,139,301 88.460.358 
1976' 29,052 1.741.800 21,794.329 39.865.797 98.083,595 
1977 .. 1.775,400' 24,140.000' 44,630,000 1  109,804,000' 

Avant 1952. 	les 	donnêes 	représentent Ia 	valeur 	brute 	de la 	production. 'Chiffres 	provi- 
soires 'Daprés les 	enquêtes mensuelles sur 	l'emploi et 	les 
gains. Estimation. 'D'apres 	les enqueles mensuelles sur 	les 	expeditions manufac- 
turiCres. . .Chiffres non disponibles Nota: Las données a compter de 1957 out èté etablies 
d'apres I'êdilion rCvisea de Ia CAE et Ic nouveau concept d'e.tabtissemenl. Les effectifs a compter de 1961 ant 
etC et&iblis pour I'act,viIe totali' des industries manufacturiCres 
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manufaclurières: elles donnent néanmoins une idée de lampleur des exportations 
exprimées sous forme d'expéditions. La production destinée a lexportation serait 
heaucoup plus élevée sil était possible dutiliser une mesure de Ia valeur ajoutée 

xportee par les industries manufacturiéres canadiennes. du fail que les expeditions 
globales de ces dernières comportent nécessairement un Clement de double cornpte cii 
raison des Cchanges entre fabricants. 

La rnajeure partie de lactivité manufacturiCre au Canada est hautement mécanisCe, 
et cest pourquoi Ic secteur manufacturier constitue un important dCbouché pour les 
hiens dequipement. Cette situation provient notamment du fait que de nombreuses 
industries de transformation des ressources naturelles ne peuvent Ctre que des 
industries de capital, soil des industries qui utilisent beaucoup de machines, de materiel 
et de hâtiments en proportion de La main-d'uvre. Les industries produisant des biens 
dun haul degrC de fabrication comme les machines et les automobiles voient leur 
importance croitre sans cesse. En outre, comme un niveau de vie Clevé commande des 
salaires éleves, les entreprises cherchent a garder leurs effectifs au strict minimum, ce 
qui donne souvent lieu a un accroissement de Ia mécanisation. 

Dapres les rCsultats dune enquCte sur les intentions dinvestissement, on prévoyait 
quen 1977 lindustrie manufacturiére interviendrait pour 27% des investissements des 
entreprises et des administrations publiques dans les machines et matCriels neufs. Ii vu 
sans dire que ces dépenses reprCsentent non seulement un accroissement de Ia capacitC 
de production. mais aussi une intensification>> du capital (augmentation de 
l'êquipement par salarié ou par unite de produit). 

La croissance du capital comme facteur de production explique sans doute au 
premier chef Ia hausse de Ia productivité du salariC dans l'industrie manufacturiere. 
Entre 1961 et 1977, on a observe dans ce secteur un taux moyen d'accroissement du 
volume de Ia production de 3.9% par heure-personne travaillee. 
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La principale industrie manufacturière en 1977, si ion considCre Ia valeur des 
expeditions do ses propres produits, était I'industrie automobile. dont la valeur totale 
des expeditions s'établissait a $8.4 milliards, soit environ $1.3 milliard do plus qu'en 
1976 los prix et La production ont tous deux augmenté de 8% durant 1année. Les 
exportations canadiennes de produits automobiles vers les Etats-Unis se sont accrues 
de facon soutenue. cette industrie figurarit pour une proportion croissante des echanges 
corn merciaux. 

Au deuxième rang en 1977 venait lindustrie du raffinage du petrole dont Ia valeur 
des expeditions, évaluèe a $8.2 milliards, représentait une augmentation de $1.4 milliard 
par rapport a I'année précCdente. 11 sest produit ces derniCres années des hausses 
consider-dhles des prix dans cette industrie en vue d'atteindre les prix du marché 
mondial. Les usines de pates et papiers occupaient le troisième rang avec des 
expeditions do $6.7 milliards, soit une augmentation d'environ $700 millions par rapport 
a 1976. Le produit intCrieur reel de l'industrie sest accru de 5% par rapport a 1976, 
augmentation de faible envergure du fait des greves gènèrales survenues en 1975 et 
durant les premiers mois do 1976 et qui ont artificiellement dégonflé la production pour 
ces deux annèes. 

Sept industries ont réaLisC en 1977 des expeditions dont La valeur se situait entre $2 et 
plus de $4 milliards; cc sont, par ordre dècroissant: abattage et conditionnement de La 
viande, $4.3 milliards: scieries et ateliers do rahotage. $3.9 milliards: sidérurgie. $3.8 
milliards; pièces et accessoires pour véhicules automobiles, $3.8 milliards; industrie 
laitière, $3] milliards; fabricants do machines et materiel divers. $2.6 milliards: et 
industries alimentaires diverses, $2.1 milliards. Dix industries ont enregistre des 
expeditions se situant entre $1 et $2 milliards: fonte et affinage. $1.8 milliard: 
emboutissage et matricage des métaux. $1.7 milliard; impression commerciale, $1.6 
milliard; fabrication d'aliments pour animaux. $1.5 milliard: fabricants de produits 
chimiques industriels (organiques). $1.4 milliard; fabricants do materiel do telecommu-
nication. $1.3 milliard; fabricants do matiCres plastiques, $1.2 milliard: edition et 
impression, $1.2 milliard: fabricants de materiel Clectrique industriel, $1.1 milliard; et 
fabricants de vètements pour hommes, $1.1 milliard. Ces estimations provisoires sont Le 
résultat dune enquCte mensuelle sur les expeditions, les stocks et les commandos des 
industries manufacturiCres et sont sujettes a revision d'après les résultats du 
rucensement annuel des manufactures. 

Une nouvello enquCte trimestrielle sur los perspectives dans le monde des affaires 
récemment misc au point par Statistique Canada permet do rCsoudre certains 
prohiemes relalifs A Ia prevision des variations thins Ic secteur manufacturier en 
demandant A Ia direction des entreprises do fournir des evaluations qualitatives. IJne 
récente enquète a révClé qu'en avril 1978, des rCpondants représentant 870A) des 
expeditions do produits manufactures prevoyaient pour los trois prochains mois une 
hausse du volume de Ia production supCrieure ou A peu prCs comparable a cello du 
trimestre précédent. Il s'agissait là dune augmentation do 9 points par rapport aux 
previsions provonant de lenquete effectuée en janvier do Ia méme annèe. La pénurie 
do main-d'reuvre qualifiCe demeurait une source iroportante do difficultés do 
production pour 91K, des répondants. au  Lieu de 60K, Ic trimestre précédent. 

Los quatre principales ontreprises ou groupes d'entruprises comptaient 148 
Ctablissoments manufacturiers en 1974 et figuraient pour 7.8% de l'ensemble des 
expeditions des fabricants, 7.2% de Ia valeur ajoutée par lactivitC manufactui'iCro et 
5.5% des effectifs. Los 16 principaLes entreprises justifiaient d'environ 22% des 
expeditions. (Ces chiffres no paraissent pas tous les ans, contrairement A ceux sur Ia 
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taille des établissements.) En 1976, létablissement manufacturier moyen a expédié des 
produils de propre fabrication pour une valeur de $3.4 millions et employait environ 60 
personnes. Ces moyennes sont toutefois affectées par le grand nombre de petits 
étahlissements exploités par des entrepreneurs locaux ou regionaux dans nombre 
dindustries. En fait, 50.5% de Ia main-d'uvre totale des industries manufacturiéres se 
trouvait dans des établissements de 200 personnes ou plus ct en 1975. 153 
établissements rnanufacturiers comptaient plus de 1.000 personnes a leur service. 

La proximilé des Etats-Unis. lintérét manifesté par les entreprises étrangeres pour 
los demi-produits destinés a leur industrie et Ia rentabilite genérale du secteur 
manufacturier canadien pendant nombre d'années ont amené les sociétés étrangêres a 
investir des sommes considérables dans ce secteur. Une analyse spéciale faite dans le 
cadre du recensement des manufactures a cependant révélé qu'en 1974, les entreprises 
contrOlées par des intèrèts canadiens employaient néanmoins 57.1 11/o des travailleurs de 
lindustrie manufacturiere; la proportion de Ia valour manufacturiére ajoutée était un 
peu moindre, soil 50.70/b. 

En 1977. les bénéfices des entreprises constituées en corporations dans Ic secteur 
manufacturier representaient 6.1% des recettes totales, avant les impOts et certains 
postes extraordinaires. Selon une estimation provisoire établie en février 1978, les 
salaires et traitements hebdomadaires moyens dans les industries manufacturieres 
canadiennes se chiffraient a $274.44. 



Commerce 

Commerce intérieur 
On entend hahituellement par canaux de distribution les moyens par lesquels les 

biens et les services sont acheminés du producteur a l'utilisateur final. Au Canada, ces 
canaux englobent trois secteurs distincts de I'économie intérieure: commerce de detail, 
commerce de gros et services communautaires. commerciaux et personnels. De façon 
générale, l'exploitation commerciale s'exerce dans l'un ou lautre de ces secteurs, mais ii 
arrive queue en recouvre deux et parfois trois (les succursales de vente des fabricants 
et les cooperatives, par exemple, peuvent faire de Ia vente de gros ou de detail ou les 
deux). 

Les canaux de distribution évoluent constamment. Dans le commerce de detail et les 
services, le volume d'affaires des entreprises en association volontaire augmente 
rapidement. Les centres commerciaux planifiés ont un taux de croissance plus lent que 
dans le passe mais us n'en continueront pas moms a se multiplier dans les banlieues, 
alors qu'au cur des villes les marchands des quartiers des affaires sétablissent dans de 
nouvelles galeries marchandes et des ensembles multicommerciaux a plusieurs Ctages. 
Les produits et services offerts au detail se diversifient de plus en plus, et l'exploitation 
commertiale continue a gagner de nouveaux domaines et a prendre de nouvelles 
formes (centres d'amélioration de l'habitation et magasins de vente par catalogue entre 
autres). 

Cette evolution s'accompagne dune diversification croissante des genres d'entrepri-
ses et de services spécialisés - dont certains n'existaient méme pas ii y a 10 ans - qui 
répondent aux besoins varies de l'entreprise moderne. Bien que tous les secteurs de 
l'économie suient en cause, c'est dans celui des services que le mouvement est Ic plus 
marque. D'une part, l'accroissement du revenu et du temps de loisirs a contrihue a 
I'augmentation considerable des ventes de services (et de biens) de nature rCcréative: 
d'autre part, le caractère de plus en plus spécialisé de Ia commercialisation a entrainé 
lessor des services de traitement des données, des bureaux détudes de marchC, des 
maisons de relations publiques, des services de listes d'adresses et d'autres entreprises-
conseil en commercialisation et en gestion. 

Commerce de detail 
En 1977, les ventes au detail ont atteint $61,651 millions, soit une hausse de 7.8% par 

rapport a 1976. Pendant Ia période 1972-77, pour laquelle on dispose de données cot-
respondantes, elles se sont accrues de 80.8%. Les plus fortes hausses durant cette 
période ont été enregistrées en Alberta (117.24 au Yukon et dans les Territoires du 
Nord-Ouest (114.6%) et en Saskatchewan (88.4%), et les plus faibles en Ontario et au 
Manitoba (73.9% et 68.0% respectivement). Bien que l'Ontario et le Quebec continuent 
de figurer pour prés des deux tiers des ventes au detail au Canada. leur part du rnarché 
diminue depuis nombre d'années elle se situait a 62.1% en 1977. 

Le marché a MontréiJ (Qué.). - 
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1. Statistique sommaire du commerce de detail, 1972 et 1977 

1972 	 1977 

Genre de commerce 
et provLnce 

Magasins 
a succur- 
sates 

Magasins 
indapen- 
dants 

bus 
maga. 
sins 

Magasins 
a succur- 
sales 

Magasios 
rndêpen. 
clants 

Tous 
maga-
sins 

Genre de commerce (milhons de dollars) 

EpLcerIe-bouchere ..... .... 4.166 2.035 6.201 6393 3,250 11.443 
Epicene, conuiseries et 

articles divers 244 1,278 1,520 446 2,482 2,928 
Tous autres inagasins 

d'alirnentatton ........... 60 660 720 99 942 1,041 
Grands magasms .......... 3.714 - 3.714 6.941 - 6.941 
Manihandises diverses 887 236 1.123 1,269 384 1,853 
Magasins generaux 123 550 873 343 863 1,206 
Baans .................... 518 155 873 681 211 892 
Marchands de véhicules 

automobiles............. 95 6,145 8,240 145 11.605 11,750 
Marchands de voilures 

d'occasion 	.............. - 119 119 211 211 
Stations-service 	........... 297 1,945 2,242 864 3,393 4,257 
Garages 	.................. - 445 445 - 815 815 
Pièces et accessoires 

d'automobile ............ 145  590 735 166 1,025 1,191 
Vétements pour hommes. 104 412 516 259 507 766 
Vétements pour femmes ... 294 345 639 585 511 1.096 
Vétements pour Is famille 148 320 468 397 481 858 
Chaussures particulieres 30 25 55 27 34 61 
Chaussures pour Is famille 163 149 312 320 219 539 
Quincailleries ......... .... 87 348 433 109 559 668 
Arneublernent ............. 87 363 450 146 785 931 
Appareils menagers 35 120 155 42 194 236 
Meuhles. téléviseurs. 

radios et appareils 102 247 349 134 369 503 
Pharmacie. médica- 

ments brevetés et 
produits de beauté 187 840 1.027 422 1,445 1,867 

Librainios el papetenies 33 94 127 120 162 282 
Fleuristes. 	................ 7 120 127 11 217 228 
Bijoutenies 	.............. 101 180 261 229 305 534 
Articles et 

accessoires de sport 8 331 339 80 650 730 
Accessoires personnels 88 431 519 232 857 889 
Tous autres magasins ...... 2,068 1.857 3.925 3.757 3.377 7,134 
Total, tous magasins ....... 13.791 20,318 34,107 26,017 35.634 61.651 

Province 
Terre-Neuve .............. 219 419 838 440 696 1.136 
lle-du-Prince-Edouard 51 105 156 100 186 286 
Nouvelle-Eci,sse ........... 438 664 1,102 846 1.091 1.937 
Nouveau-Brunswick 365 527 892 857 908 1,565 
Quebec 	............... 2.704 5.908 8,612 5,178 10,380 15,558 
Ontario 5.880 7.178 13,058 10,791 11,920 22.711 
Manitoba ................. 653 843 1,496 1.167 1,346 2.513 
Saskiiti:hewan ............. 449 914 1.383 895 1,674 2,569 
Alberta.... 	.............. 1.215 1,513 2,728 2,628 3.299 5.927 
Colombie-Bnitannique 1,777 2.210 3.987 3,234 4.054 7.288 
Yukon et Ternitoires 

dii Nord-Ouest .......... 40 35 75 81 80 161 

- Neant ou zero. 	Les chiffres ayant èI 	arrondis. Ii- total peut ne pus correspondre a Ia summe des 
èlémenis. 



•j 

H 	• 

 
II 	, 	

•'- 

	

• 	.v'r - V 	•, 	-'-. 

-- 

  

I' 

!V IT  Pr 

4 

' 

L'augrnentation Ia plus considerable des venies pour Ia periode 1972-77, par genre de 
commerce, a été enregistrêe par les librairies ci papeteries (121.8%). suivies de pres par 
iCS magasins darticles do sport (115.2%), los magasins do moubles (10684 les 
bijouteries (104.5%), les épiceries, magasins de confiseries et d'articles divers (92.7%) et 
les stations-service (89.9%). Aucun genre do commerce n'a perdu du terrain entre 1972 
et 1977, mais plusieurs ont accuse des augmentations sensiblement infCrieures a la 
moyenne, par exemple les magasins de chaussures spCcialisees. les bazars, les magasins 
do meubles, téléviseurs, radios et appareils electriques. les magasins de marchandises 
diverses. les magasins de vétements pour hommes ci les magasins dappareils 
elect romenagers. 

Les plus grandes parts du marché do detail en 1977 Ctaient détenues par los 
marchands d'automobiles (19.1% du total des ventes) et les epiceries-boucheries 
(18.6%). Si Ion ajoute a ces ventes celles des autres magasins d'alimentation, des 
vendeurs de voitures d'occasion, des stations-service, des garages et des magasins 
d'accessoires automobiles, on constate que plus de Ia moitiC (54.6%) de chaque dollar 
dépensé par Ic consommateur canadien en 1977 a servi a acheter des atiments, des 
automobiles ou des services automobiles. La prise en compte des magasins vendant 
surtout des vCtements et des chaussures—autres nécessitCs de Ia vie —najouterait que 
9.9% au total. Un seul autre genre do commerce, le grand magasin, a enregistré un 
chiffre de ventes éleve; II a réalisé 11.30A, des ventes au detail, soil une legere 
augmentation par rapport a 10.9% en 1972. 

Au niveau du commerce de detail, les magasins a succursales (exploitations d'au 
moms qualre magasins de mCme genre et de méme appartenance juridique) el les 
détaillants indépendants se font concurrence. La position commerciale des magasins a 
succursales, qui s'est améliorée lentement mais sUrement au cours des années. s'est 
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encore raffermie entre 1972 et 1977. En 1972. les magasins a succursales figuraient pour 
40.4% du total des ventes au detail; en 1973. Ia proportion est passée a 40.8%, l'année 
suivante a 42.2%, et en 1977 elle s'est maintenue a 42.2%. Cette augmentation est 
attribuable en partie a Ia progression relativement forte des ventes des grands magasins 
(tous classes comme magasins a succursales). Abstraction faite de ces derniers dans les 
ventes des magasins a succursales et dans I'ensemble des ventes au detail, Ia part du 
marché des magasins a succursales s'établit a 33.2% en 1972 et 34.9% en 1977. 

Entre 1972 et 1977. Ia part du marché reprèsentée par les magasins a succursales a 
augmenté dans 14 des 28 genres de commerces pour lesquels on dispose de données 
(tous autres magasins compris), et elle a diminuO dans U. Les magasins a succursales 
figuraient pour La moitié au moms du total des ventes des grands magasins, dont tous 
les étahlissements sont classes comme succursales (100%). des magasins de 
marchandises diverses (76.8%). des bazars (76.3%), des epiceries-boucheries (71.6%), des 
magasins de chaussures pour la famille (59.3%). des magasins de vétements pour 
femmes (53.4%) et de tous les autres magasins (52.7%). 

Les détaillants indépendants ont enregistré une augmentation des ventes de 75.4% 
pour la période 1972-77. Les genres de commerces oü s'est accrue, méme légérement, 
leur part du marché comprennent les magasins de marchandises diverses, les bazars, les 
marchands d'automobiles. les magasins de pièces et accessoires automobiles, les 
magasins de chaussures specialisêes, les quincailleries, les magasins de meubles, les 
magasins d'appareils électroménagers, téléviseurs. radios et appareils électriques, et les 
fleuristes. 

Vente directe 
Les magasins de detail ne rendent compte que d'une part. Ia plus importante 

cependant, du volume total des achats effectués par les consommateurs. D'autres 
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canaux de distribution tout a fait différents. soil les services de vente directe, les 
distributeurs automatiques et les librairies de campus, ont enregistré des venles de 
$1,944.8 millions en 1976. Sur ce total. les ventes directes réalisées par les fabricants. 
importateurs, grossistes. services de vente par correspondance. éditeurs de livres. 
Journaux et magazines. et  autres services spécialisés figuraient pour $1,593.4 
millions, soit 4.1% des ventes réalisées par des genres cumpanibles de niagusiris de 
detail. De plus, les exploilants de distributeurs automatiques oft déclaré des ventes 
totales de $269.4 millions en 1976 et les librairies de campus. de $82.0 millions pour 
l'année scolaire 1976-77. 

L'enquète de 1976 sur Ia vente directe au Canada révéle que la majeure partie des 
ventes <<hors magasin<> s'effectue par demarchage. c'est-á-dire Ic porte-a-porte. Les 
ventes par démarchage de produits comme les cosmêtiques et hijoux de toilette, les 
produits laitiers, les journaux et les appareils electromCnagers représentaient 59.1% 
du total des ventes directes. Les ventes de services de rembourrage et de reparation 
de meubles, de meubles. d'aliments congelCs et d'appareils électroménagers dans les 
salles de montre ou les locaux des fabricants figuraient pour 18.8%: les ventes par Ia 
poste de livres, disques. magazines et journaux figuraient pour 16.1% et les canaux 
restants pour 6.0%. 

Credit a Ia consommation 
L' credit a Ia consornmatiofl designe les avances, sous forme d'argent comptant, 

de produits ou de services, consenties a des individus ou a des ménages a des fins 
personnelles (non commerciales), par l'usage autorisé de cartes de credit, de billets a 
ordre ou d'accords de ventes conditionnelles. en echange d'une promesse de 
paiement ultérieur, génCralement par versements. Les statistiques sur les dettes des 
consommateurs ne comprennent pas les préts entiérement garantis, les prCts pour 
l'amélioration d'habitations, les hypotheques sur le logement, ni les préts entre 
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particuliers, les honoraires a payer aux médecins, dentistes, avocats et autres 
membres des professions libérales, ou le credit consenti par des clubs et des 
établissements de services personnels. 

Comme l'indique le tableau 2, la nature du credit a Ia consommation et Ia part du 
marché des diverses institutions et organisations financieres et commerciales se 
sont sensiblement modifiées depuis 1960. (En 1960, l'encours du credit a la vente 
directement affecté a l'acquisition de biens et services se chiffrait a $1,889 millions, 
soit 47% de l'encours total évalué a $4,021 millions.) En 1977, il a grimpé a $4,530 
millions, mais ce montant ne représente mainlenant que 14.5% de lencours total 
évaluC a $31,292 millions. La préférence des consommateurs pour le credit sous 
forme d'argent comptant a porte cette catégorie a $26,762 millions, les 85.5% restants 
de lencours. A l'heure actuelle Ia plus grande part de l'encours total du credit a Ia 
consommation. soil prés de 60%, est détenue par les hanques a charte. dont les 
créances ont augmenté de 19.2% en 1977 pour atteindre $18,731 millions en fin 
d'année. L'encours relatif aux préts comptant et au financement des ventes détenu 
par les sociêtés de financement des ventes et de préts a la consommation a diminué 
de 3.7% pour se fixer en fin d'année a $2,763 millions. 

Commerce de gros 
Les grossistes ont pour fonction principale dacheter des marchandises pour les 

revendre aux détaillants, aux exploilants agricoles aux fins de Ia production 

2. Credit a Ia consommation au Canada: encours selon certains 
groupes de prêteurs et certaines fins d'année 

'I'aux tie 
variation 

Preteurs Ct genres tie credit 	 1960 	1965 	19701' 	1975r 	1976 	1977 	1976-77 

Sociétes de linancemeni des ventes et de 
prels a Is (:Oflsommatiofl 
Credit a temperament ................ 
Prèts en espéces tie moms de $1500. 
Préts en especes de plus de $1 .500 ..... 

Préts personnels des banques a charte 
Préts personnels des banques d'epargne 

du Québec .......................... 
Préts sur police des sociCtes dassurance- 

vii. ...... ...................... ... 
Caisses depargne et de credit et caisses 

populaires ......................... 
Grands magasmns et autres détaillants. - 
Autres del,vreurs tie cartes de credit ..... 
Services publics ....................... 
Sociétés tie liducie et de prets 

hypothecaires ..................... 
Total ................................. 

(millions de dollars) 

886 1.198 1.136 	1,156 	1,134 1,096 —3.4 
392 626 525 	252 	235 208 —11.5 
100 348 1.190 	1,504 	1.500 1,459 —2.7 
857 2.241 4,663 	13,175 	18.177 18731 +15.8 

	

6 	16 	22 	58 	72 	87 +20.8 

	

344 	411 	759 	1,149 	1,232 	1.282 	+4.1 

	

433 	813 1.493 	3.243 	3.884 	4.627 	+19.1 

	

960 	1,313 1,551 	2.418 	2.519 	2.628 	+4.3 

	

43 	72 	186 	338 	317 	352 +11.0 

	

- 	99 	155 	295 	381 	454 +19.2 

	

- 	- 	- 	199 	287 	368 +28.2 

	

4.021 	7,140 11,680 	23,787 	27.738 	31.292 	+12.6 

- Néant ou zero. 	rChjffres rectifiés. 
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3. Ventes estimées des grossistes, 1976 et 1977 

Croupe de commerces 

entes 

1976 1977 

'Faux de 
variation 

1976-77 

(mu lions de dollars) 
lotdl 	tous 	commerces 	.............................. 49.987.473 55,575.608 +11 2 

Comrnerces de biens de consonimation 	................. 23.374.042 25,549.802 +9.3 
Péces et accessoires d'automobule ..................... 3.197,059 3.328.360 +41 
Vélsicules automobiles 	....... ........................ 941,491 1.218.245 +29.4 
Médicaments et produits pharinaceutiques divers 1.023.810 1.088.028 4-6.3 
Vètements et accessoires ............................. 473,925 505.423 +6.7 
Chaussures 	...................................... 	.. 100,309 113.726 +13.4 
Autres textiles et accessoires ve.stimentaires ...... ...... 991.444 988.218 —0.3 
Appareuls électromènagers ............................ 1.057,745 1,072,800 +1 4 
Tabac, conliseries it boissons gazeuses ................ 2.198.175 2,769,455 +26.0 
Fruits 	et 	legumes 	Irais 	............................ 	... 825,823 933,163 +13.0 
Viandes et produits 	laitiers ....... .. 	.............. 	.. 1.119,948 1.195.732 +6.8 
RevCtements de sol .................................. 443,609 484,829 +4.8 
Epicene et spécialités alimentaires .................... 7.394,438 8,000.582 +8.2 
Quincaiflerie ........ 	................................ 1,080,145 1.141.038 +5.6 
Autres biens de consommation ........................ 2,526.1 23 2.730.202 +8.1 

Commerces de produits industrieI 	...................... 26.613.431 30.025.805 +12.8 
Chathon 	et 	coke .............. 	....................... 69.931 77,564 +10.9 
Grain 	.............................................. 4.440.101 6.104.713 +37.5 
Fournitures pour càhlages èlectniques, mutèriaux. 
appareuls et materiel de construction ............... 	.. 863.605 934,669 +8.2 

Autres matCriaux et fournitures de construction, 
bois d'ceuvre 	i:ompnis 	.......................... 6,548.967 6,926.088 +5.8 

Machines 	agricoles 	.................................. 2,300,052 2,193.354 —4.6 
MatOncl 	fourni!ures pour I'industrie Ct les transports 4,753,658 5,310,960 +11,7 
Materiel et fournitures pour le commerce. les institutions 
et 	les 	services ...................................... 1,063,502 1,135,881 +6.8 

Papier journal, papier et produits en papier ............. 791,549 908,459 +14.8 
Materiel et fournitures pour usages scientifiques et 
spEcialises ............. 	............................ 572,914 633.744 +10.6 

Fer 	et 	acier 	......................................... 1,764,964 1,994,692 +13.0 
F)échets 	et 	rebuts .................................... 671 .457 675,154 +0.6 
Autres 	produits industniels 	........................... 2,772,731 3,130.530 +12.9 

agricole, aux industries, aux commercants, aux institutions, aux spécialistes ou a 
d'autres grossistes. us peuvent également servir d'agents ou de courtiers dans ces 
transactions, et recevoir une commission sur l'achat et Ia vente de hiens pour le 
compte d'autrui. En 1971, derniêre année pour laquelle on dispose de données sur 
l'ensemble du commerce de gros, les entreprises canadiennes de commerce de gros 
ont enregistré des ventes de $37,420.1 millions, d'après les chiffres définitifs du 
recensement, ce qui représente une augmentation de 20.0% par rapport a 1966. 

Aux fins de la statistique, les grossistes sont classes en trois categories, Ia plus 
nombreuse et Ia plus importante etant celle des marchands de gros. (Les autres sont 
les agents et courtiers et les succursales de vente des fabricants.) Font partie de Ia 
catégorie des marchands de gros les importateurs-exportateurs, les grossistes en 
association volontaire, les grossistes spécialisés dans la verite au comptant sans 
livraison, l'expédition directe, la vente par correspondance, la distribution par 
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camion et Ia vente au moyen d'etalage oü l'achat et Ia vente de marchandises se fail 
pour compte propre. Le tableau 3 donne les ventes estimées, en 1976-77, des grossistes, 
êtablies a partir d'un échantillon d'entreprises déclarantes. 

L'augmentation LIe 11,20A) enregistrCe par les marchands de gros entre 1976 et 1977 
provient surtout de l'accroissement general des ventes chez les commerçants en 
produits industriels. qui ont réalisé Line augmentation de 12.8%. Dans ce secteur, des 
augmenlations notables ont été enregistrées par les marchands de papier journal, de 
papier et produits en papier, de fer et d 'acier. de materiel et fournitures pour 
l ' industrie et les transports et de charbon et coke. 

Dans le secteur des hiens de consommation, qui a progressé de 9.3% durant 
l'année, les meilleurs résultats oft été enregistres par les marchands d'automobiles, 
de tabacs, confiseries et boissons gazeuses, de chaussures et de fruits et legumes 
frais. 

Services 
L'analyse des données du recensemeni est Ia meilleure façon de mesurer 

l'évolution du secteur important et diversifié des services, car les enquètes 
intercensitaires nen donnent qu'une image partielle. En 1971. les services recensés 
ont enregistré des recettes totales de $8,900.5 millions. Ce chiffre comprend les 
recettes de $1,400.6 millions déclarées par le groupe des services aux entreprises 
(avocats et notaires, architectes et ingenieurs-conseil) et par d'autres groupes qui 
n'Ctaient pas recensés auparavant. Abstraction faite de ces groupes les recettes des 
services ont augmente de 63.5% entre 1966 et 1971. 

riF'. rxpiir to Imnsport fif' man handises envelopes do (ode a Hay Hiver (TN -0.). prêts O etre 
par pcnihr sur lo Ma'henz,e voni los postes de iraite du Norii 
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La repartition des recettes des services pour 1971 par genre de commerce est Ia 
suivante: services rècréatifs et de divertissement, 7.8%; services aux entreprises. 
26.8%: services personnels. 9.0%: hébergement et restauration, 44.4%: ci services 
divers, 12.0%. Si Ion ne tient pas compte des genres de commerces qui nétaient pas 
recensés auparavant. La repartition pour 1971 se présente comme suit (chiffres de 
1966 entre parentheses): services récréatifs et de divertissement, 9.0% (9.6%): 
services aux entreprises. 13.5% (11.0%): services personnels, 10.7% (13.0%): 
hébergement et restauration, 52.6% (52.3%); et services divers. 14.2% (14.1%). 

Les enquètes intercensitaires révélent qu'en 1975 les recettes dhébergement ont 
atteint $2,571.0 millions, dont $2,097.1 millions provenaient des hOtels, soit une 
hausse de 66.1% par rapport a 1971; les blanchisseries automatiques et les services de 
nettoyage a sec ont enregistré des recettes globales de $373.7 millions en 1975. soit 
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une augmentation de 696% stir 1971. Les recettes des restaurants, services de 
traiteur et tavernes se sont élevées en 1976 a $5131.3 millions, soit une 
augmentation de 113%. Les recettes des cinémas et ciné-parcs Se sont chiffrées a 
$294.9 millions (taxes comprises) en 1976, soit une augmentation de 90.4%. D'autres 
enquêtes intercensitaires portant sur les services pour t'annèe 1976 ont donné les 
résultats suivants: services informatiques. $1,048.2 millions: services funéraires. 
$192.0 millions; location d'automobiles et de camions, $374.5 millions: location de 
machines et matériels, $279.1 millions: agences de publicité $891.0 millions: 
production cinematographique, $79.1 millions: et distribution de films (echange de 
films), $127.1 millions. 

Vitonc, (C-B.). 
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Indice des prix a la consommation 
Mesuré sous forme de moyennes annuelles, l'indice des prix a Ia consommation 

(iPc) a progressé de 8.0% en 1977 au lieu de 7.5% en 1976. L'accélération de Ia hausse 
des prix en 1977 est en partie attribuable a laugmentation considerable du prix des 
aliments, établie a 8.4% comparativement a 2.7% I'année précédente. Par contre. si  
Ion exciut les aliments, l'indice est tombé a 7.8% en 1977 aprés une progression de 
9.4% en 1976. Entre décembre 1976 et décembre 1977, I'IPC sest accru de 9.5%, Ia 
hausse du prix des ailments intervenant pour plus des deux cinquiémes et 
I'augmentation des frais d'habitation pour environ le tiers. 
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Si I'on fail Ia repartition entre biens et services, l'élement des biens de I'IPC a 
progressé de 7.4% d'après les moyennes annuelles, et l'élCment des services de 9.1%. 

Les indices des prix a Ia consommation pour les villes régionales mesurent los 
variations des prix a Ia consommation dans certaines villes. Entre 1976 et 1977. l'IPC 
a augmenté dans toutes les vifles régionales. de 7.2% (Vancouver) a 9.8% (Regina). 

Le pouvoir d'achat du dollar (IC 1971, qui sétablissait en moyenne a 67 cents en 
1976, est lombé a 62 cents en 1977. 

4. L'indice des prix a Ia consommation' et ses principaux éléments, 
Canada - 'Faux de variation des indices moyens annuels 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Ensemble des elements 	............... 4.8 7.5 10.9 10.8 7.5 8.0 
Alimentation ....................... 7.6 14.6 16.3 12.9 2.7 8.4 

Ensemble des élCrnents sauf 
alimentation 	...................... 3.7 5.0 8.9 10.0 9.4 7.8 

Habitation 	......................... 4.7 6.4 8.7 10.0 11.1 9.4 
I'tahtllement 	....................... 2.6 5.0 9.6 6.0 5.5 6.8 
Transports ......................... 2.6 2.6 10.0 11.7 10.7 7.0 
hygiene et soins 
personnels ........................ 4.8 4.8 8.7 11.4 8.5 7.4 

Loisirs. education et 
lecture 	........................... 2.8 4.2 8.7 10.4 6.0 4.8 

Tahacs ci 	alc:ools ................... 2.7 3.2 5.5 12.1 7.2 7.1 

Avant mai 1973. I'indice bent coinpte des coefficients de ponderation des dCpenses de 1957: a partir de mai 
1973. il est Ctahli daprCs les ilepenSes de 1967, sauf pour cc qui est de l'ClCment alimentation od it est étahli 
d'après les hahiltides cle dépense en 1969. 

5. L'indice des prix a Ia consommation et ses principaux éléments, villes 
régionales - Taux de variation 1  entre 1976 et 1977 

En- 
semble Hygiene Loisirs. 
iles Au' et soins education Tabacs 
ClC' mentu- Habi- Hahil. Trans- person. ci ci 

Villes ments lion tation lemerit ports nets lecture alcools 

Saint-Jean 	(T.-N.)........ 7.5 8.1 8.9 7.0 7.0 5.4 2.9 44 
Halifax 	(N.-E.) 	.......... 7.7 7.2 9.8 6.0 6.6 7.1 4.0 6.9 
Saint-Jean 	(N-B.) ........ 7.6 7.7 9.6 5.4 6.3 6.2 4.7 5.7 
Québec (Qué.) 	.......... 8.7 113.5 9.0 6.8 7.9 8.5 5.3 7.3 
Montreal (Qué.) ......... 8.4 9.1 9,0 9.0 71 6.7 5.5 7.6 
Ottawa 	((Jot.) ........... 8.1 8.1 10.0 8.0 6.2 7.4 3.6 7.8 
'toronto 	(Ont.) 	.......... 7.7 8.2 8.9 5.6 6.8 8.0 4.1 7.3 
Thunder nay (Ont.) 7.7 7.3 8.9 53 8.1 9.1 4.9 7.7 
Winnipeg (Man.) ........ 8.1 7.9 11.1 6.6 6.6 5.9 5.2 6.1 
Saskatocin 	(Sask.) ........ 8.6 7.9 9.2 7.4 9.3 7.7 6.7 11.1 
Regina 	(Sank.) ........... 9.8 9.4 11.0 6.6 10.8 9.2 6.9 11.0 
Edmonton (Aib.) 9.0 9.8 11.3 6.1 7.9 7.4 6.8 5.4 
Calgary 	(AIb.) ......... 8.4 7.6 10.9 6.4 7.0 7.9 6.9 6.7 
Vancouver (C-B.) 7.2 6.1 9.9 5.4 5.7 6.8 4.6 5.7 

D'aprés les indices moyens annuels 
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Commerce international 
Los exportations et los importations (le marchandises par Jo Canada oft alteini on 

1977 des niveaux records respectifs do $44,375 millions et $42,156 millions. cc qui 
représente des augmentations do 15.5% et 12.5%. Aprés ajustemeni de ces totaux 
donaniers en fonction des concepts et definitions du système des comptes 
nationaux. los augmentations relatives s'établissent a près do 17% pour les 
exportations et 13.5% pour les importations. Les raffinements cornprennent 
I'ajustement chronologique de certains chiffres sur les importations. Ia prise en 
compte des paiements échelonriés au titre des hiens d'equipement, la deduction des 
frais de transport inclus dans certaines declarations de douane et Ia reduction de 
certains droits de douane afin de refléter la valeur des transactions. 

Au niveau de Ia balance des paiements, on observe pour 1977 un nouvel excédent 
commercial de $2,916 millions, soit plus de deux fois la valeur de 1976. II s'était 
produit en 1975 un deficit de $451 millions, le premier enregistré depuis 1960. 



232 	 LE CANADA, 1979 

Exportations (base douanière) 
Les Etats-Unis sont demeures le principal destinataire des exportations canadien-

nes en 1977, absorbant $31,027 millions ou 70% du total. Parmi les autres clients 
importants figuraient Ic Japon. le Royaume-Uni et La Republique fédérale 
d'Allemagne, suivis du Venezuela et des pays du Benelux (Belgique. Pays-Bas et 
Luxembourg). On peut mentionner egalement l'ltalie, lAustralie, Ia France, Ia 
Republique populaire de Chine et 1'URSS. Ces 10 principaux clients figuraient en 
1977 pour 88% des exportations totales. 

Dans l'ensemble, les produits traditionnellement exportés par le Canada ont 
maintenu leurs positions en 1977. Les véhicules automobiles et pièces représen-
taient une part accrue, soit 23%. Le pétrole brut et Ic gaz naturel figuraient pour 

6. Exportations par marchandises, 1975-77 

Mdrchandise 19751 197917 1977 

(millions de dollars) 

Ole 	....................................... 2.023 1,720 1,827 
Animaux et autres produits comestibles ....... .. 2,124 2.555 2.719 
Minerais et concentres metalliques ............ 2.241 2.501 2,730 
Peirole 	brut 	.................................. 3,052 2,287 1,751 
Gaz 	naturel ................................. 1,092 1.616 2,028 
Autres matieres brutes .................... 	.. 1,582 1.870 2,341 
Bois d'uuvre, 	resineux ...................... 949 1,611 2.338 
Pate 	de 	bois .................................. 1,834 2,181 2,156 
Papier 	journal ................................ 1.748 2.001 2.381 
Demiproduits en metal ................... .... 2,706 3,213 3.831 
Autres demi.produits 	......................... 2.648 3,183 4.218 
V'hicules automobiles et pièces (chifire partiel) 6,432 8.224 10.339 
Autrt's machines et materiel ................... 3.399 3,668 3,946 
Autres exportations canacliennes ............... 720 946 900 
REexpcjrtations 	............................... 780 821 870 

rotal, 	exportalions ..................... 	...... 33.328 38.397 44.375 

r(liiffres rectifiès. 

7. Exportations par principaux pays, 1975-77 

Pays 9751 1976 1977 

(millions de (101 lors) 
Ktats.11njs 	..... 	 .... 	.... 	.............. 21,697 25.694 31.027 
apon 	...................................... 2.135 2,397 2.518 
Ruaume-tini 	................................ 1,818 1,878 1,946 
Rt'pulilique Iedèrale d'Allemagne 	.............. 619 711 778 
Venezuela 	................................... 351 376 571 
Heltique et 	Luxembour 	...................... 383 485 520 
Pays.Bas 	................................... 439 456 519 
Italie 	........................................ 492 555 502 
Australie 	................................. 254 373 414 
France 	............................. 	1 352 424 370 

Chiffres rectifiès 
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environ 8.5% au lieu de 12.5% en 1975, I'accroissement de Ia valeur des livraisons de 
gaz nature! aux Etats-Unis n'ayant que partiellement compensé !a baisse des 
Iivraisons de pétrole. Les expnrtatinns de minerais. métaux affinés et produits 
forestiers ont continue d'augmenter en 1977 par suite du regain de vigueur sur les 
principaux marches étrangers. Des Iivraisons considérables de blé en 1977, 
notamment a Ia Chine. ont donné lieu a une reprise partielle par rapport a !'automne 
de 1976. Si l'on considére le degré de fabrication, Ia proportion de produits 
manufactures s'est accrue legerement pour Se fixer a plus de 36,5% des exportations 
totales en 1977, mais el!e demeurait inférieure aux pourcentages du debut des 
années 70. Les matières premieres ont perdu trois points pour tomber aux environs 
de 28%, tandis que !es demi-produits ont monte a 35.5%. 

Importations (base douanière) 
En 1977. environ 70.3% ($29,630 millions) des importations du Canada prove-

naient des Etats-Unis, contre 68.8% !'année precedente. Venaient ensuite par ordre 
d'importance, en 1976 et en 1977. le Japon. !e Venezuela, !e Royaume-Uni et Ia 
République fédérale d'Allemagne. L'Arahie Saoudite, I'lran, Ia France, l'ltalie et 
I'Australie étaient egalement au nombre des 10 principaux pays de provenance des 
importations canadiennes. Ces 10 pays figuralent pour 89% des importations totales 
en 1977. Ces deux dernieres années, Ia Corée du Sud et Taiwan ont gagne de 
I'importance a titre d'exportateurs de produits au Canada. 

Les produits de I'automobile et les autres machines et materiel représentaient 
encore Ia moitié environ des importations en 1977. Les véhicules automobiles et 
pièces ont monte de 25% a 27% environ. tandis que les autres machines et materiel 
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B. Importations par marchandises, 1975-77 

Merchandise 1975r 1976r 1977 

(millions de dollars) 

Viande et 	Poisson 	........................... 338 548 534 
Fruits et 	legumes ............................. 774 661 1.039 
Animaux et autres produits comestibles......... 1,571 1.464 1.735 
Charbon ..................................... 576 544 818 
Pétrole 	brul .................................. 3,302 3,280 3,209 
Autres matiCres brutes . ....................... 1,207 1.267 1,479 
Textiles 	..................................... 740 841 890 
Produits chimiques .. ...................... ... 1,476 1,882 1,998 
Demi.produits en metal ....................... 1,992 1,850 2,136 
Autres demi.produits 	....................... 1.736 1,838 1.975 
Vehicules automobiles et pieces 

(chilire 	partiel) .......................... 	... 8.237 9.400 11.396 
Autres machines et materiel ................... 9.295 9,632 10.587 
Autres 	Importations 	.......................... 3.472 4,239 4.560 

Total, 	importations 	........................... 34,716 37,444 42,156 

r Chifires rectifiês 

9. importations par principaux pays, 1975-77 

Pays 1975 1976 1977 

(millions de dollars) 
Etats.Unis 	................................. 23,41 25,752 29,630 
Fapon 	...................................... 1.205 1.524 1.803 
Venezuela 	................................... 1.107 11299 1,380 
Royaumc.LJn, 	.......... 	.................. 	... 1,222 1350 1,281 
Republique fedéraLe d'Allemagne .............. 795 781 964 
Arabic Saoudite .............................. 748 482 712 
Iran 	........................................ 756 695 537 
France 	...................................... 487 437 522 
Italic 	..................................... 380 365 399 
Austritlie 	................................... 345 339 353 

ont perdu un demi-point pour se fixer a 25%. La valeur des arrivages de pétrole brut 
a encore diminuê legèrement en 1977, mais cette baisse a étê compensée par 
l'accroissement des importations de charhon en provenance des Etats-Unis. Les 
importations de fruits et legumes oft continue de s'accroitre, mais celles de viande 
et de poisson oft diminuC un peu en 1977. Les produits manufactures représentalent 
quelque 65% des importations en 1977. aprés trois années dexpansion successives; 
Ia proportion était cependant iriférieure a celie du debut des années 70. La part des 
matiéres ouvrées, qui se chiffrait a environ 18%, est demeurée inchangée par rapport 
a 1976, mais celle des matières brutes a perdu on point pour se situer aux environs 
de 16.5%. 
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Variations de prix et de volume 
Les taux d'augmentation des prix moyens des exportations et des importations oft 

diminué ces dernières années. Les prix moyens des exportations ont cependant 
augmenté denviron 6% en 1977, comparativement a environ 11.5% pour les prix 
moyens des importations. Apres une légere amelioration en 1976, Ia valeur nette des 
échanges (rapport entre les prix des exportations et ceux des importations) s'est 
donc dégradCe sensiblement en 1977 pour tomber aux environs du niveau de 1973. 
En raison de I'êcart dans les taux de croissance des prix moyens, le volume des 
exportations sest accru de 9% en 1977, comparativement a une legere augmentation des 
importations réelles. 
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Finances 

Finances publiques 

Pouvoirs et attributions des divers paliers d'administration publique 
L'Acte de t'Amerique du Nord britannique (AANB) de 1867, qui représente Ia 

constitution écrite du Canada, determine la repartition des pouvoirs et attributions 
en matière d'imposition entre le Parlement fédéral et les assemblées legislatives 
provinciales. Aux termes de I'article 91, le Parlement peut prélever des deniers par 
tout mode d'imposition, alors que I'article 92 stipule que les assemblees législatives 
peuvent recourir a l'imposition directe dans leur territoire respectif en vue d'obtenir 
un revenu pour des objets provinciaux. En outre. I'AANB autorise les provinces a 
établir des institutions municipales dans leur propre territoire. Ces dernières se 
voienl donc confier des pouvoirs et des attributions fiscales et financiéres par les 
assemblées législatives provinciales qui les crêent. 

La principale forme de perception fiscale au Canada est l'impót direct. On entend 
généralement par impôt direct un impOt qui est exigé de Ia personne méme qui doit 
le payer, comme les impOts sur le revenu des particuliers et des corporations, les 
droits de succession, les cotisations a Ia sécurité sociale et divers impOts provinciaux 
de consommation. Le champ de limposition indirecte, occupé par le gouvernement 
federal, comnprend les droits de douane, les droits d'accise, les frais a l'exportation 



- 

-- 

I 

f. 

- 	It 

sur certains produits et les taxes de vente prélevées auprés des fabricants. Le 
gouvernement fédéral léve a Ia fois des impOts indirects et des impôts directs sur le 
revenu des particuliers et des corporations. Les gouvernements provinciaux ne 
Ièvent que des impOts directs, entre autres les impOts sur le revenu et divers impOts 
sur les ventes au detail de biens et services. Les municipalités lévent des impôts 
fonciers et d'autres impôts sur les locaux d'affaires et sur certains services 
m un icipaux. 

Organisation de I'administration publique 
L'organisation de l'administration publique vane d'un palier a l'autre, et méme a 

l'intérieur d'un méme palier. Chaque administration gère ses affaires de Ia facon 
queue juge Ia plus convenable, compte tenu de ses ressources et de ses attributions. 
II s'ensuit des differences qui rendent difficile toute comparaison au niveau des 
finances publiques. Cependant. en consolidant les operations de tous les paliers 
pour former un seul univers public, on peut evaluer I'effet d'ensemble de I'activité 
financiére des administrations sur le grand public, comme le montrent les premieres 
colonnes des tableaux 1 et 2. 
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Ententes fiscales entre administrations publiques 
Les ententes fiscales entre les administrations fédérale. provinciales et territoria-

les prennent diverses formes et sont régies par une loi du Parlement on par des 
accords officiels entre les paliers dadministration. Les transferts entre administra-
tions découlant de ces ententes sont résumés dans les lignes qui suivent. 

Des subsides statutaires institués par I'AANB fournissent des suhventions 
annuelles fixes pour le soutien des assemblées legislatives provinciales et des 
allocations annuelles étahlies au prorata de Ia population. Aux termes de Ia Loi sur 
Ic transfert de rimpot sur le revenu des entreprises d'utilité publique, l'administra-
tion fédérale remet aux provinces 95% de l'impOt provenant des services privés de 
production ou de distribution délectricité, de gaz et de vapeur. 

Les relations fédérales-provinciales en matiére de fiscalité, d'économie et de 
finance sont régies par La Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre Ic gouvernement 
fédAral et les provinces et sur le financement des programmes établis: cette loi est 
renégociée tous les cinq ans. En vertu de la Loi de 1977, le gouvernement verse a une 
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province, sil y a lieu, des paiements de peréquation et de stabilisation, conclut avec 
les provinces des accords pour Ia perception des impOts et des accords de reciprocité 
concernant les impOts et droits provinciaux, effectue des paiements de garantie 
relativement aux recettes fiscales des provinces produites par l'impOt sur le revenu, 
transfert aux provinces 20% de I'impOt fondé sur le revenu en mains non distribué 
de 1971, et coritribue au financement des programmes établis. Les paiements de 
péréquation (les plus importants paiements en especes effectues aux termes de la loi) 
sont fondés sur le principe suivant lequel tous les citoyens canadiens ont droit a 
des services publics de niveau comparable dans diverses regions du pays; ainsi, le 
gouvernement fédéral utilise une partie des recettes fiscales fournies par toutes les 
provinces pour aider celles dont le revenu est inférieur a Ia moyenne nationale. 

Suivant les termes de I'AANB, une administration publique ne leve pas d'impOt 
sur une autre administration publique; par exemple, lorsqu'un bien public ferait 
normalement l'objet d'une perception fiscale, une subvention est accordêe a Ia 
municipalité. a Ia province ou a d'autres autorités locales en remplacement des 
impOts fonciers auxquels ii faut renoncer en raison du statut d'exemption du hien en 
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cause. Toutefois, vu Ia complexité croissante des transactions économiques et 
commerciales entre les administrations publiques, ces dispositions constitutionnel-
les sont de plus en plus difficiles a observer. Pour éliminer, ou du moms réduire au 
minimum les incertitudes et les difficultés concernant le paiement des impOts de 
consommation d'une administration a l'autre. ladministration fédérale a conclu 
avec les provinces des accords de réciprocité au sujet des impóts et droits 
provinciaux. Ces accords sont explicités dans Ia Partie VIII de Ia Loi de 1977 sur les 
accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement 
des programmes établis. 

Un autre élément nouveau de Ia Loi de 1977 concerne le financement des 
programmes établis, entre autres de l'enseignement postsecondaire. de lassurance-
hospitalisation. de lassurance-maladie et des services de soins prolonges. Les 
dispositions a cet égard figurent dans Ia Partie VI de Ia Loi et remplacent les 
dispositions relatives au partage des coUts de Ia Loi sur Fassurance-hospitalisation et 
les services diagnostiques et de Ia Loi sur les soins médicaux; elles portent 
également sur les arrangements lorsqu'une province renonce a un programme. Aux 
termes du nouveau régime de financement. l'administration fédérale transfère une 
partie de son champ dimposition sur le revenu et effectue des paiements en espéces. 
Abstraction faite de Ia valeur des transferts fiscaux, ces derniers se chiffraient 
comme suit en 1977-78: assurance-hospitalisation. $1,620 millions; assurance-
maladie. $574 millions; enseignement postsecondaire. $1,050 millions; et services de 
soins prolonges, $466 millions, 

La plupart des transferts provinciaux sont des transferts de nature specifique aux 
administrations locales. Les contributions les plus importantes sont versées au titre 
de I'enseignement primaire et secondaire et constituent l'une des principales 
sources de financement pour les conseils scolaires locaux. 
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Operations financières des divers paliers d'administration pour l'année 
financière terminée le plus près du 31 décembre 1975 

Les tableaux 1 a 4 donnent les recettes, les dépenses, l'actif et le passif des divers 
paliers dadministration pour l'année financière terminée le plus près du 31 
décembre 1975. La période visée s'étend du ier  avril 1975 au 31 mars 1976 pour les 
administrations fédérale et provinciales, et du ier  janvier 1975 au 31 décembre 1975 
pour la plupart des administrations locales. 

Les données proviennent des états financiers des diverses administrations 
publiques et de leurs organismes. Comme ces états refletent généralement 
l'organisation idiosyncratique de chaque administration publique et sont donc 
mutuellement incompatibles, les données ont été réorganisées dans le cadre 
statistique de la gestion financiére qui classe les recettes par source et les dépenses 
par fonction, af in de permettre la comparaison. 



1. Recettes des administrations publiques fédérale, provinciales etlocales 
(unnêe finariciet'e se le.rn1inint Ir pitis prës clu 31 (Iecenibre 1975) 

fou los 	 Administration 	 Administrations 	 Administrations 
administ rations 	fi1x1,r(i lo 	 provincialos 	 locales 

Provena nc:, 	di's recottes 

Recet toe 
conso- 
I dies Montartl 

Part dos 
reci,ttes 
Iota los Mon Ia n I 

l's rt des 
recettes 
lotales Mon ant 

Part des 
recettes 
tola les 

$ milliors $ milliere % $ milhers % $ rnifliers % 
lmpCts 

Inputs sur Ic revenu di's parlci;uhers 19.137.882 12,709.172 36.6 6,428,710 19.7 
ImpOts sur le revenu des societes .......... .. 7.839.399 5.748.176 16.6 2,091.223 6.4 
i'axes tie 	ventp génArales ................... 7,183.131 3.514,806 10.1 3,663,810 11.2 4,515 - - 
Impóts 	font 	cr5...................... 5,051.767 S 84,937 0.3 4.966,830 33.7 
Drwts de douane ........ 	............. 	... 1,887.212 1,887,212 5.4 ... 
Taxes sur los carhuranls 	....... 	...... 1,943,500 425,084 1.2 1,518,416 4.7 
Primes dassurance-maladie 731,061 ., ... 731.061 2.2 
Cotisaljons ci assurance soctaic ............. 2.813.141 1.948,762 5.6 864.379 2.7 
Cotisslions aux rgimPs universeis 

do 	pensions ........... 	.............. 	.. 1,982,727 1,456,898 4.2 525.829 1,6 
Autres 	impóts .... 	.............. 	....... 4,615,652 2,835,722 8.2 1,261,429 3.9 518,501 3.5 
Total 	partic'l 	- 	impOts .. 	.............. 	... 53,185.472 30.525,832 87.9 17,169,794 52.7 5,489,846 37.2 

Ressources naturelles ........................ 2,631,589 28,361 0.1 2,603.228 8.0 
Privileges, licences et permis 	........ ......... 1,109,936 49.544 0.2 852.564 2.6 207,828 1.4 
Autres rocettes do sources propres 9,364.018 4.099,342 11.8 4,058.226 12.5 1.553.915 10.6 
'rransferts ci d'autres paliers d'adminislration 

Be 	nature generale 	....................... ... ... ... 2,704,079 8.3 1,068,730 7.3 
Be 	nature spécifique .................... ... ... ... 5.177,357 15.9 6.402.122 43.5 

Total 	parliel - transferts.................. .. ... 7.881,436 24.2 7,470,852 50.8 

Total 	des 	recettes ............................ 66,291,015 34,703.079 10010 32,565,248 100.0 14,722,441 100.0 

Sans objet. 
- -Nombres infimes, 
Source: Statistique Canada NOS  do catalogue 68-202, 68-204, 68-207, 68-209 et 68211. 
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2. Dépenses des administrations publiques lédérale, provinciales et locales 	 In 

(année financière se terminant le plus prês du 31 décembre 1975) 

z 
Toutes 	 Administration 	 Administrations 	 Administrations 
administrations féderale provineiales locales 

Dêpenses Part des Part des Part des 
conso- dépenses dépenses dépenses 
lidées Montant totales Montant totales Montant totales 

$ milliers $ milliers % $ milliers % $ milliers % 

4.447.243 1.687.675 5.1 1.865.007 5.4 714,561 4.5 
5.717.335 3.301.020 9.0 1.194,736 3.5 1,221,579 7.8 
6.783.612 2.392.381 8.5 2.471.599 7.2 1.919.632 12.0 
8,961.018 218.855 0.6 8.532.499 24.9 209.664 1.3 

16,155.805 11,153.194 30.3 4.510,955 13.2 419,656 3.1 
10,653.571 512.090 1.4 3,388.850 9.9 6,752.631 42.3 
1,911,917 236.344 0.6 321,924 0.9 1,353,649 8.5 

17,179.981 9.322,478 25.3 5.106.898 14.9 2.750.605 17.2 

80,886 0.2 266,579 0.8 

2.594.049 7.0 893,012 2.6 

86,598 0.2 456,940 1.3 8,285 - - 
2,562,676 6.9 75.773 0.2 525070 3,3 
1.346,862 31 218,199 0.6 29.163 0.2 

665.796 1.8 4.332,728 12.6 
503.974 1.4 883,970 2.0 7,894 - - 

5.165.906 14.0 5.765.610 16.7 568,212 3.5 

7.759,955 21.0 6,658.622 19.3 568,212 3.5 

71.810.482 36.844.878 100.0 34.317.669 100.0 15.910.189 100.0 

- -Nonit,r,'s infirni's. Source: St.itistiqiie Canada. NOS de l.IIIlotlIt' 68-202, 68204. 68-207. 88.209 et 

Fonction de depenses 

Administration genirak' 	.................. 
Protection des personnes et des biens'.......... 
Transports et communications................. 
SantC...................................... 
uien-etre social ............................. 
Education ................................... 
Environnement .............................. 
Autres depenses ............................. 
Ventes ife biens et services 

entre administrations ...................... 
Transferts a d'autres paliers d'administration 

l)e nature genorole ........................ 
De nature specifique 

Transports et communications............. 
Sante................................... 
Bien-etre social ......................... 
ducation ............................... 

Autrei.................................. 

Total partiel - transferts de nature 
specifique ............................. 

Total partiel - tranferts ................... 

Total des depenses ........................... 

'DCfense nationale comprise. 	 . Sans objet 
68-211. 

tz 

CZ 



3. Actif financier des administrations publiques fédérale, provinciales el locales 
(anfli -,' financier,, si t,'rni,iiani ii' plus pies I Iii Ii 1 1MV 1111 m' I q - 5l 	 a 

Pudininistration I Ii'ralt' 	 AiltninistriI ions provunc:iales 	Adniunistralions locales 

Part di' l'3icti I 	 Part di- lad if 	 Part de 1oct11 
Actif financier 	 Montant 	total 	 Montant 	total 	 Montant 	total 

$ milliers % $ milliers % $ miltiers % 
Em:aisse et depOts 	.............. 	. . . 	1.818.638 3.4 3,128.961 10.9 696.640 11.5 
Sorumes a 	recevoir ....... 	..................... 555.037 1.0 1.601.998 5.6 1.922,026 31.6 
PrOts 	et 	avances 	............................... 27,119,305 50.7 4,065,082 14.2 604.839 9.9 
Placements 

Valeurs canadiennes ............... .......... 21,097,719 39.5 15,578.431 54.4 1.898.661 31.2 
Valeurs 	Ctr.tngCres ........................... 1,079,045 2.0 .. 
Total 	partiel-placements ............ ......... .22.176.764 41.5 15,578.431 54.4 1,898,661 31.2 

Autres OlOments d'actif financier ................ 1,808,534 3.4 4,283,743 14.9 960,263 15.8 
Total 	de 	l'actil................................. 53,478,278 100.0 28.658.215 100.0 6.082.429 100.0 

Sans objet. 	Source: Statistiqus- Canada. N 315  tie i:atilcigLie 68-202, 88-204, 68-207. 66-209 Ct 68-211. 

4. Passif financier des administrations publiques fédérale, provinciales et locales 
(annèt, funanctére Sc it-ilniuidnl Ir plus pri's ita 31 decernture 1975) 

Administration fOrale Administrations pmvint:iales Administrations locales 

Part du Part du Part ito 
Passif financier Montant paicsif total Montant passif total Montant passif total 

$ rnilliers % $ niilliers % $ milliers % 
Emprunts aupres dinstitutions financiOres ................ , .,. 469.991 1.5 1.987,696 11,8 
Sommes a 	payer ........................................ 11,383.496 20.1 2,478.619 8.0 1.383,790 8.1 
Prets 	et 	avances ........................................ ... ... 1.851.706 6.0 
Obligations 

Marché canadien ..................................... 37,521,630 66.2 19.163.809 61.9 11.483,705 68.2 
Marche 	etranger ...................................... 175,367 0.3 5.821,999 18.8 1,511.078 9.0 
Total 	parliel 	- 	obligations ............................ 37,696,997 66.5 24,965,808 80.7 12,994,783 77.2 

Autres éléments de passif............................... 7,606,107 13.4 1,177.650 3.8 492,258 2.9 
Total 	do 	passii .................................. 	.- 	. 	. 	. 56.686,600 100.0 30,963,774 100.0 16.838,527 100.0 

Sans objet. 	Source: Statistique Canada. NOS  de catalogue 68-202. 68-204, 68-207, 68-209 et 68-211. 
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Operations de l'administration fédérale. Au cours de Ia période observêe. les 
recettes fédérales se sont êtablies a $34,703,079,000, et les dépenses a $36,844,878,000. 
L'impOt sur le revenu des particuliers figurait pour 36.6% des recettes fédérales, 
l'impOt sur le revenu des corporations pour 16,6%, et les taxes de vente générales 
pour 10.1%: ces trois sources constituaient 63.3% du total. Le bien-étre social, les 
transferts a d'autres paliers d'administration (surtout aux provinces) et Ia protection 
des personnes et des biens (surtout la defense nationale) intervenaient pour 30.3, 
21.0 et 9.0% respectivement ou 60.3% globalement des dépenses fédérales. 

Le 31 mars 1976, l'actif financier de I'administration fédérale s'établissait a 
$53,478,278,000, et le passif a $56,686,600,000. Les préts et les avances constituaient 
50.7% de l'actif et les placements en valeurs mohilières 41.5%, alors que les 
obligations figuraient pour 66.5% du passif et les sommes a payer pour 20.1%. 

Operations des administrations provinciales. Au cours de I'année financiére 
1975-76, les recettes globales des administrations provinciales se chiffraient a 
$32,565,248,000, et les dépenses a $34,317,669,000. Les primes d'assurance-maladie et 
les impóts sur le revenu des particuliers, les taxes de vente générales, l'impót sur le 
carburant et celui sur le revenu des corporations figuraient pour 2.2. 19.7, 11.2, 4.7 et 
6.4% respectivement ou 44.2% collectivement des recettes totales. Les provinces ont 
également reçu 24.2% de leurs recettes sous forme de transferts d'autres 
administrations (surtout de l'administration federale). La sante, les transferts a 



dautres paliers dadministration, lenseignement ci le bien-etre social figuraknt 
pour 24.9, 19.3, 9.9 et 13.2% respectivement ou 67.3% collectivement des dépenses 
totales. 

Le 31 mars 1976, Factif financier des administrations provinciales se situait au 
total a $28,658,215,000, et le passif a $30,963,774,000. Les placements en valeurs 
mohiliéres figuraient pour 54.4% de l'actif et les prèts et avances pour 14.2%. alors 
que les obligations représentaient 80.7% du passif. 

Chasse-neige a iuvre a Selkirk (Man.). 
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Operations des administrations locales. Au cours de l'annêe financière 
terminée Ic plus prés du 31 décembre 1975, les recettes des administrations locales 
se chiffraient a $14,722,441,000, et les dépenses a $15,982189,000. Les impóts fonciers 
et les transferts d'autres paliers d'administration (surtout des administrations 
provinciales) intervenaient pour 33.7 et 508% respectivement des recettes totales. 
L'enseignement, les transports et communications, Ia protection des personnes et 
des biens et l'environnement figuraient pour 42.3, 12.0, 7.6 et 6.5% respectivement ou 
70.4% collectivement du total des dépenses. 

A Ia fin de l'année financjére, l'actif des administrations locales s'étahlissait a 
$6,082,429,000, et le passif a $16,838,527,000. Les sommes a recevoir et les placements 
en valeurs mobiliéres représentaient Ia plus grande part de l'actif (31.6 et 311% 
respectivement), tandis que les obligations constituaient le principal élément de 
passif (77.2%). 
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Balance des paiements internationaux 
La balance canadienne des paiements internationaux resume les échanges entre les 

residents du Canada et ceux du reste du monde. Les operations internationales en 
biens, services, transferts et capitaux influent considérablement sur l'économie et sur le 
système monètaire du pays, et c'est pourquoi les comptes de la balance des paiements 
font partie intégrante du système des comptes nationaux. Les operations en hiens et 
services constituent egalement un élément determinant du produit national brut (PNB), 
tandis que le compte de capital de la balance des paiements forme un secteur des 
comptes des flux financiers. 

Les sources de données de Ia balance des paiements sont aussi variées que les 
operations reportees dans chacun des comptes. Les enquétes annuelles. trimestrielles et 
mensuelles menées par Ia Division de Ia balance des paiements de Statistique Canada 
fournissent quantitC de renseignements. D'autres divisions de Statistique Canada et 
d'autres ministères, ainsi que Ia Banque du Canada, recueillent des données sur les 
operations entre les residents du Canada et les non-residents. 

II s'est produit en 1977 une legére augmentation du deficit au compte courant, établi a 
$4,150 millions. Lexcédent du commerce des marchandises a presque triple pour se 
fixer a $2,916 millions, mouvement nettement contrebalance toutefois par l'augmenta-
tion de prés de $1,900 millions du deficit au titre des operations sur invisibles, évalué a 
$7,066 millions. La vigueur du compte du commerce des marchandises est attribuable a 

Nouvel oeroporr international de Calgary. 
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Le système du canal de Weliwici. 

l'accroissement plus rapide des exportations que des importations. L'expansion a porte 
notamment sur les expeditions vers les Etats-Unis oü l'activitê êconomique était 
relativement forte, surtout durant Ia premiere moitié de 1977. La détérioration du 
compte des invisibles provenait largement des augmentations marquees des paiements 
nets au titre des intérOts et dividendes et au titre des voyages (environ $1 milliard et 
$450 millions respectivement). 

Les mouvements de capitaux en 1977 se sont soldés par une entrée nette de $5,170 
millions, suit $2,750 millions de moms qu'en 1976. L'entrée nette de capitaux a long 
terme dépassait $4.3 milliards (baisse de $3.5 milliards par rapport a 1976). Cette varia-
tion provenait essentiellement de Ia baisse de $3.3 milliards des nouvelles emissions de 
valeurs canadiennes vendues a l'etranger ($5.75 milliards) par rapport au niveau record 
de 1976. Parmi les autres mouvements responsables de la reduction, on peut mention-
ner Ia baisse de $270 millions de l'entrée provenant des ventes nettes d'obligations en 
cours aux non-residents, le doublement de Ia sortie nette pour les credits officiels a l'ex-
portation. portee a $532 millions, l'augmentation de $235 millions de la sortie sous 
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forme d'investissements directs a l'étranger, la reduction de $200 millions de l'entrée 
nette provenant des vautres operations sur capitaux a long terme, surtout des em-
prunts auprés des banques étrangères, ella hausse denviron $150 millions des prets et 
avances aux gouvernements étrangers et aux institutions financières internationales. 
Ces mouvements oft été en partie contrehalancés par les investissements directs étran-
get's au Canada, qui ont gagné $700 millions pour produire une entrée de $410 millions. 

Les mouvements de capitaux a court terme ont donnC lieu a une entrée nette de $824 
millions au lieu de $46 millions en 1976, a cause surtout d'un revirement de $2,300 
millions des flux bancaires en devises, qui se sont soldés par une entrée de $1,384 
millions par suite de Ia decision des banques a charte de réduire leurs créances en 
devises sur les non-residents. Les mouvements en sens oppose comprenaient une 
reduction de pres de $800 millions de l'entrée nette, évaluée a $422 millions, pour lac-
quisition par les non-residents d'instruments du marché monétaire canadien, et un 
doublement de Ia sortie nette effectuée par les residents, abstraction faite des banques, 
pour accroitre leurs fonds a court terme a l'etranger. 

La valeur nette des erreurs et omissions equivalait a one sortie de $2,441 millions, soit 
une diminution de plus de $1,200 millions par rapport a l'année précédente. Le deficit 
global de Ia balance des paiements mesuré par les mouvements monétaires officiels 
nets se situait a $1,421 millions pour l'année, soit on revirement de pres de $2 milliards 
par rapport a un excédent supérieur a $500 millions en 1976. On a enregistré une perte 
de reserves chaque trimestre, bien que celle-ci ait été minime au deuxiéme trimestre 
apres une forte chute les trois premiers mois de l'année. La perte réalisée durant l'année 
a fait tomber les reserves internationales officielles a EU$4.607 millions. niveau le plus 
faible depuis 1970. 

Au cours de I'année. le dollar canadien s'est beaucoup déprecié par rdpport au dollar 
EU, perdant environ 8%. Compte tenu des pertes encore plus prononcées par rapport 
aux devises d'outre-mer. Ia baisse se situait en fait a pres de 9.50A 

Endettement international net 
D'aprés les estimations provisoires, la dette nette du Canada l'egard des autres pays 

atteignait a Ia fin de 1977 une valour comptable supérieure a $53.5 milliards. Los 
investissements a long terme du Canada a l'étranger ont augmenté denviron $3 
milliards pour se fixer a $27 milliards. Cette augmentation provenait surtout des 
investissements directs a long terme et do réinvestissement des gains réalisés par les 
Canadiens sur leurs investissements a lCtranger et sur les credits a l'exportation. Si Ion 
tient compte des créances a court terme sur los non-residents, les avoirs extérieurs se 
chiffraient au total a plus de $52.5 milliards. La diminution des avoirs monétaires offi-
ciels nets et des autres avoirs a court terme en devises a été nettemerit compensée par 
laccroissement des autres effets a recevoir a court terme. 

Les investissements eli-angers a long terme au Canada, évalués a $89 milliards, ont 
augmentC d'environ $9 milliards en raison surtout do l'entrée de capitaux de 
portefenille ii long terme et de l'augmentatiun des gains realises par les non-residents. 
Los ventes nettes d'obligations du gouvernemont ont été importantes, mais pas aittant 
quen 1976 oO ils avaient atteint on niveau record. Les autres engagements a long terme, 
y compris Ia part des non-residents SOUS forme d'avoirs du Canada a lCtranger, ont 
porte Ic total a quelque $94 milliards. Si l'on ajoute a ce montant diverses créances a 
court terme, les engagements extCrieurs a legard des non-residents ont dépassé pour Ia 
premiere lois los $100 milliards pour s'établir a environ $106 milliards a Ia fin de 1977. 
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Monnaie et banques 
La monnaie canadienne repose sur Ic système decimal: un dollar vaut 100 cents. 

La Banque du Canada a le privilege exciusif démettre les billets destinés a circuler 
au Canada; ceux-ci, et les pièces frappèes par Ia Monnaie royale canadienne. 
constituent Ia monnaie en circulation et servent de moyen de paiement dans les 
transactions au comptant. 

Les transactions au comptant jouent encore un role de premier ordre dans le 
système de paiement, mais l'usage rèpandu des cheques et, plus rècemment. des 
cartes de credit, a diminué l'importance de Ia monnaie. Les avoirs monCtaires du 
public sont dèposès pour Ia majeure partie dans des institutions financières. surtout 
des hanques a charte, et les paiements se font par prèlèvements sur ces depOts. Les 
banques a charte offrent trois sortes de comptes assortis du droit de tirer des 
cheques: les comptes courants et les comptes de cheques personnels, qui ne 
produisent pas d'intèrèts, et les comptes d'epargne avec faculté de tirer des cheques, 
qui rapportent des intéréts. 11 existe également des comptes d'épargne sans faculté 
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de tirer des cheques, sur lesquels le faux dintOrét est plus élevé, et différentes 
formes de depots a terme. D'autres institutions de depots, entre autres les caisses 
populaires, les caisses d'épargne et de credit et les sociétès de fiducie et de préts 
hypothécaires, offrent Cgalement divers types de depOts d'epargne et de depOts a 
terme, y compris des comptes d'êpargne avec faculté de firer des cheques. 

Banque du Canada 
La Banque du Canada esi Ia banque centrale du pays et l'organisme directement 

charge de Ia politique monétaire. Le pouvoir queue a d'influencer de facon genCrale 
la croissance de Ia masse monétaire et les faux d'intèrèt au Canada, et partant le 
niveau des dépenses et de I'activité économique. émane surtout du coot rOle qu'elIe 
exerce sur les réserves-encaisse mises a Ia disposition du système hancaire. 

En vertu de la Loi sur les banques, qui régit les operations des banques a charte du 
Canada. chaque banque est tenue de maintenir, sous forme de billets de la Banque 
du Canada ou de depots auprés de celle-ci. des réserves-encaisse équivalant a un 
pourcentage donné de son passif-dépOts en dollars canadiens. Le rapport entre Ic 
montant des réserves-encaisse dans le système hancaire et le niveau requis influe 
sur Ic désir des hanques a charte d'acheter des titres ou d'accorder des préts et 
d'attirer de nouveaux depots. Si les réserves-encaisse sont infèrieures au montant 
requis. les hanques sont contraintes de vendre des litres, de restreindre le credit et 
d'attirer de nouveaux depots afin d'accroitre leurs reserves. Cette attitude a 
génCralement pour effet de faire monter les faux d'intèrét et d'encourager le public a 
rèduire ses avoirs monétaires et ses depots a vue ne portant pas d'intérêts. Une 
augmentation des rCserves-encaisse a l'effet contraire: elle exerce une pression a Ia 
baisse sur les faux d'intérét et encourage le public a dètenir plus d'argent. La Banque 
du Canada a recours a diverses techniques de manipulation des réserves-encaisse, 
mais Ia principale consiste a modifier ses avoirs sous forme de titres du 
gouvernement du Canada. 

Le but poursuivi par Ia Banque du Canada en gérant les rèserves-encaisse des 
banques a charte est d'influencer les faux d'interét de telle sorte que Ia masse 
monétaire (monnaie et depOts a vue des particuliers aupres des banques a charte) 
croitra a un taux conforme aux objectifs monétaires établis par Ia Banque. En 
octobre 1977, la fourchette-objectif pour Ia masse monètaire était un taux 
d'accroissement global situC entre 7% et 11% d'aprés le niveau moyen de juin 1977. 
Depuis 1975, les cibles de l'expansion monétaire ont été réduites a deux reprises en 
vue de rCaliser l'objectif a long terme de Ia Banque du Canada qui est de rCduire 
progressivement l'accroissement de Ia masse monétaire jusqu'à un taux qui 
permette Ia croissance maximale de Ia production économique et assure en méme 
temps Ia stabilitC des prix. 

La gestion des réserves-encaisse du système bancaire est le principal instrument, 
mais non pas le seul, dont se sert Ia Banque pour assurer l'application de sa politique. 
Elle peut ègalement exiger que les banques a charte maintiennent des reserves 
secondaires, composèes de l'excédent des réserves-encaisse, de bons du Trésor et de 
préts au jour le jour aux négociarits du marché monétaire. Elle peut consentir des 
avances a court terme aux banques a charte et modifier le faux d'escompte ou faux 
minimum auquel elle est disposée a consentir des avances. Les variations du faux 
d'escompte non seulement influent sur le niveau des faux d'intérèf, mais indiquent 
egalement l'orientation de Ia politique monétaire de la Banque. 
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Inspection durant le pmcessus de monnayage a In 
Monnaie royale carindienne a Winnipeg (Man.). Own- mallh, '*4 

Outre son rOle en matiêre de politique monétaire, la Banque fait fonction d'agent 
financier pour le gouvernement du Canada: elle gére Ia dette publique et le compte 
de depots dans lequel sont inscrites presque mutes les recettes et dépenses 
publiques, s'occupe des operations de change pour le compte du gouvernement et 
conseille ce dernier sur des questions économiques et financières. 
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Banques a charte 
Les hanques a charte soft les plus grandes institutions de depots au Canada et 

lune des principales sources de financemeni a court el a moyen terme. Elles 
occupent une place de choix sur le marché monétaire a court terme, et cest par leur 
entremise que Ia banque centrale. par La gestion de l'encaisse, exerce une influence 
sur le marché monétaire et sur le marché du credit en général. Elles administrent 
galement le système de compensation des cheques. Outre leurs operations en 

dollars canadiens, elles effectuent un volume important d'opérations sur des devises 
et oft des bureaux et des succursales dans les grands centres financiers du monde. 

II existe actuellernent 11 hanques a charte au Canada: cinq possedent un rCseau de 
succursales dans tout le pays, et deux exercent leur activité principalement au 
Québec. Les autres banques établies plus récemment desservent surtout une region 
ou se spécialisent dans les operations de gros. Toutes les hanques exercent leur 
activité en vertu d'une charle qul leur est octroyèe par le Parlement aux termes de Ia 
Loi sur les banques, et peuvent faire l'objet dune inspection. 

Les banques a charte font affaires avec tous les éléments de Ia soclétC. Les préts 
hanr.aires constituent une source importante de financement pour les entreprises, 
les agriculteurs, les administrations publiques et les consommateurs. Les banques 
prétent surtout a court terme, mais elles accordent egalement des préts a long terme 
aux entreprises et aux agriculteurs ci des hypotheques sur le logement. Dc plus, elles 
offrent un large éventail d'autres services a leurs clients, notamment les cartes de 
credit, Ia vente dc devises ci la location de coffrels de süreté. 

Autres institutions financières 
Outre les banques a charte. it existe toute une gamme d'institutions financiéres 

qui répondent aux divers hesoins de la société. Ces Ctablissements ont connu un 
essor particulierement rapide au cours des deux ou trois dernières décennies, en 
raison surtout de L'expansion de l'économie canadienne et de Ia complexité 
croissante des marches financiers. Méme si certains types d'institutions financières 
tendent a se spécialiser. it existe néanmoins une forte concurrence. Parmi les plus 
tmportantes institutions de depots non hancaires figurent les sociétés de fiducie ci 
de préts hypothécaires, les caisses dépargne et de credit ou caisses populaires au 
Québec, ella Banque depargne du Québec. II faut aussi mentionner les sociCtés de 
financement des venles et de credit a Ia consommation, les sociétés dassurance-vie 
et différents types de sociétés de placements. Les agents de change ci les courtiers en 
valeurs mobiLiéres jouenl également un rOle important sur les marches financiers. 
Un certain nombre d'organismes, y compris des institutions gouvernementales, 
&appliquent a fournir des capitaux a moyen et a long terme aux petites entreprises, 
aux agriculteurs et aux exportateurs, ou se spécialisent dans certains types de prèts 
comme Ic credit-bail. 

Les sociétCs de fiducie et de préts hypothécaires se sont multipliées ces dernières 
années. It en existe actuellement une centaine au Canada, ella plupart possedent un 
réseau de succursales. Elles font concurrence aux hanques 0 charte pour cc qul 
concerne les depots, surtout par La vente d'obligations non garanties 0 terme fixe et 
de certificats de placement, et sont les principaux préteurs sur Ic marché 
hypothécaire. une forte proportion de Leurs avoirs étant sous forme d'hypotheques. 
Les sociétés de fiducie administrent égalernent des fonds de pensions pour des 
particuliers ou des entreprises. ainsi que des successions, des sociétés en faillite, et 
agissent 0 titre d'agenls financiers pour le cornpte de municipalites et de sociétés. 
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Les sociétés de fiducie et de préts hypothécaiTes scrnt autorisées a exercer leur 
activité et sont surveillées par le Département fédéral des Assurances ou par les 
autorités provinciales. 

Les caisses d'épargne et de credit et les caisses populaires ont connu une 
expansion rapide ces derniCres annCes et constituent un élément important du 
système financier. Elles reposent sur un élément commun entre les sociétaires, 
l'emploi par exemple, ou sont organisées sur une base communautaire: elles 
different des autres institutions financières par leur régime coopératif et leur 
caractCre local. Des parts sont vendues aux sociêtaires, mais leurs fonds proviennent 
en majeure partie de dCpôts, et leurs avoirs sont surtout sous forme de préts 
hypothécaires et de préts personnels consentis aux n,emhres. Teutes cc:; caisses soot 
regies par des lois provinciales, et elles appartiennent presque toutes a une centrale 
qui exerce son activité dans Ia province. 

Assurances 
A Ia fin de 1976. les Canadiens détenaient des assurances sur Ia vie dune valeur 

de plus de $262000 millions, Ia valeur moyenne par ménage étant de $36,400. Les 
Canadiens sont bien assures comparativement aux habitants d'autres pays. Le 
secteur canadien de l'assurance-vie groupe environ 250 compagnies et sociétés do 
secours mutuels. dont plus de Ia moitié sont enregistrêes au niveau fédéral. Ce 
dernier groupe absorbe plus de 92% du marché de l'assurance et possede au Canada 
un actif de plus de $25,000 millions. 

Outre l'assurance-vie, Ia plupart des compagnies vendent des polices qui couvrent 
les frais a supporter en cas de maladie et dedommagent les assures des pertes de 
salaire durant la maladje: on peut souscrire une telle assurance en sadressant a un 
agent autorisé ou en participant a un régime collectif offert par un employeur, une 
association professionnelle ou un syndicat. Environ 300 compagnies offrent uric 
protection concernant les biens, l'automobile. Ia responsabilité et autres risques. 
Parmi ces dernières, les compagnies a enregistrement fédéral détiennent au Canada 
un actif de plus de $6,000 millions. 



Transports 

Les transports oft faconné l'histoire du Canada et contribuent aujourd'hui a 
modeler Ia vie de ses habitants. Avec les années, on est passé du canol de 
lexplorateur et du train du pionnier a l'automobile et a I'avion. Sur une période de 
deux générations, des changements radicaux se sont produits dans le transport de 
marchandises pour compte d'autrui. En 1930. les chemins de fer rêalisaient environ 
85% des receltes provenant du transport de marchandises, mais en 1960 leur part 
avail diminué de plus de Ia moitié. Le transport routier pour compte d'autrui figurait 
pour 2% des recettes totales du transport des marchandises en 1930, et pour 30% en 
1960. En 1976, les recettes du transport routier de marchandises avaient dépassé 
celles du transport ferroviaire. 

Transports aériens 
Transports Canada réglemente et dessert l'aviation civile. assurant l'immatri-

culation et l'attribution des permis aux aéronefs et la délivrance des permis au 
personnel. Entre janvier 1968 et décembre 1977, Ic nombre d'aeronefs civils au 
Canada a plus que double, passant de 9,162 a 20.976. Le nombre de permis en vigueur 
dClenus par les pilotes, navigateurs de bord, controleurs de Ia circulation aérienne et 
mCcaniciens de bord et dentretien s'élevait a quelque 57,100 au 31 décembre 1977. 
Le ministCre exploite des aéroports et fournit des services de contróle et autres 
services de navigation aCrienne. En 1977. 59 aéroports dotes d'une tour de contrôle 
ont enregistré environ 6.7 millions de décollages et atterrissages soil une hausse de 
3.1% par rapport a 1976 et de 53% par rapport a 1970. Les mouvements itinérants et les 
mouvements beaux ont affiché des augmentations marquees. 
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1. Repartition des mouvements itinérants' aux aéroports de Transports Canada 
équipés dune tour de contrôle, selon le mode de propulsion, 1974-77 

1974 	 1975 	 1976 	 1977 

nonibre % rionibrc % iiombre % nonihre % 
Moteurs a pistons. 1.465.022 57.7 1,633.301 61.1 1.850.500 60.9 2.004,785 62.1 
Turbopropulseurs . 234.495 9.2 246,825 8.3 249.911 8.2 287.841 8.9 
Turboreacteurs .... 734,875 28.9 781.390 28.1 786,097 25.9 771.114 23.9 
Hélicopléres ....... 100.837 4.0 127,471 4.3 148.530 4.9 158.704 4.9 
Planeurs 4,512 0.2 4,412 0.2 1233 0.1 5,203 0.2 

Total 	............... 2,539,541 100.0 2,993,399 100.0 3,038,271 100.0 3,227.647 100.0 

Atterrissage ou décollage dun aêronef en provenance ou a destination dun autre aéroport 

La Commission canadienne des transports assure l'autorisation et La reglementa-
tion des transports aériens commerciaux. Les services internationaux a horaire fixe 
de quatre transporteurs aériens du Canada-Air Canada. CP Air, Pacific Western 
Airlines et Nordair-forment un vaste réseau de liaisons entre le Canada et les 
autres pays. Les sociétés aériennes organisent aussi des affrétements vers tous les 
coins du monde. Outre le transport aérien, elles fournissent de nombreux services 
comprenant l'aspersion des cultures, Ia surveillance des incendies de forét, 
l'inspection des pipelines et les levés aériens. 

2. Trafic de passagers (arrivées et departs de vols a horaire fixe) enregistré pour 
les 10' principales liaisons, 1971-77 

Liaison 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

(milliers de possagers) 
Montréal (Qué.)- 

Toronto 	(Ont.) 	................. 685.8 758.6 915.6 965.7 962.8 948.4 924.1 
Ottawa (Ont.)- 

Toronto 	(Dot.) 	................. 326.6 347.6 432.5 493.8 495.9 479.8 487.0 
Calgary (AIb.)- 

Edmonton (AIb.) ....... .. ...... 	 254.8 275.3 332.2 372.4 412.5 429.4 478.8 
Toronto (Dot,)- 

Vancouver (C-B.) ............... 182.8 206.0 271.4 302.0 301.8 287.2 288.7 
Calgary (AIb.)- 

Vancouver (C-B.). 	...... ... 	.. 179.4 201.9 247.6 275.1 291.3 291.9 278.8 
Edmonton (AIb.)- 

Vancouver (C-B.) 144.7 170.1 217.3 246.7 253.8 265.7 247.7 
Toronto (Dot.)- 

Winnipeg 	(Man.) 	............... 163.1 179.2 210.5 234.2 238.3 233.5 231.4 
Calgary (AIb.)- 

Toronto 	(Dot.) 	................. 86.7 104.3 1287 156,7 174.2 184.9 193.2 
Halifax (N.-E.)- 

Toronto 	(Ont.) 	................. 103.1 113.5 147.3 158.6 168.4 168.6 156.6 
Edmonton (AIb.)- 

Toronto 	(Ont.) 	................. 72.8 88.7 111.3 124.1 1387 150.5 153.3 

Ordre établi d'aprés les chiffres de 1977 
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3. Activités, recettes et dépenses d'exploitation et consommation de carburant 
de I'aviation commerciale, 1976 et 1977 

Transporteurs 	 Total. 
ranscontjnenlaux 	bus autres 	 ensemble des 

el régionaux' 	 transporteurs 	 transporteurs 

1976' 	1977' 	1976' 	1977' 	1976r 	1977' 

(mifliers) 
Act,vités 
Passagers transport 18.027 18.686 2,967 3.510 20.994 22.396 
Passagens'kilomètres 29812028 31880835 2 964 315 3663893 32776 343 35544728 
Tonnesk,lomêtres de 
mt,rchandises 758 432 758 300 21 864 22 848 780 296 781 148 

Departs. 	. . . ............ 393 383 728 799 1.121 1.182 
Heures de vol 568 555 1,824 1,990 2,392 2.545 

Recettes et dépenses 
lexploitation 

Recettes totales ($) 1.681,853 1,912,308 375,793 425,773 2,057,646 2,338.081 
L)épenses totales (5) 

1,642.143 1.787,857 360.178 405,198 2,002319 2,192.855 
Consornmation de 

c,,rbu rant 
Turbocarburdnt (ljtrs). . 3033903 2993207 258546 300608 3292449 3293813 
Essence (litres)......... 2700 3787 77688 79011 80388 80798 

Air Canada, UP Air. Eastern l'rovinc,al Airways. Quehecair. Nortla,r, Transair Ct Pacific Western 
Airlines. 	'Estimation. 	rChiff ms  rectifiès. 
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En 1976, les 632 transporteurs aériens autorisés a exercer leur activité au Canada 
ont réalisé des recettes d'exploitation de $2,058 millions: le chiffre correspondant 
pour 1977 approchait de $2,338 millions. Les dépenses, établies a $2,002 millions en 
1976, étajent estjmées a $2,193 millions pour 1977. En 1976, ces sociétés aériennes 
ont transporté 15.3 millions de passagers a I'intérieur du Canada et 5.7 millions sur 
les vols internationaux; en 1977, elles ont transporté environ 22.4 millions de 
passagers, soit une augmentation de 6.7% par rapport a 1976 (21 millions). 

Les tendances des déplacements a l'intérieur du pays sont représentées par les 
données sur l'origine et la destination des vols passagers a horaire fixe. C'est ainsi 
que les origines et destinations de passagers aériens entre Montréal et Toronto 
affichent une augmentation de 5.2% entre 1973 et 1975, et une diminution de 4.0% 
entre 1975 et 1977. Sur la ligne Ottawa - Toronto, ii s'est produit une augmentation 
de 14.7% entre 1973 et 1975, mais une diminution de 1.8% entre 1975 et 1977. 

Transports ferroviaires 
Le chemin de fer a toujours joué un rOle capital dans l'intégration politique, le peu-

plement et le développement economique du pays. En 1850, l'Amérique du Nord 
britannique disposait de 106 km (kilometres) de voies ferrées; 80 ans plus tard. le 
Canada en exploitait 91 065 km. Depuis 1930, Ia croissance a été lente, et il s'est produit 
certains reculs: en 1976. 96319 km de voies étaient en service. Deux grands chemins de 
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fer, le Canadien National et le Canadien Pacifique, aménagés de l'Atlantique au 
Pacifique sur une distance de 7000 km, et traversant étendues rocheuses et muskegs, 
prairies et chaines montagneuses, ont permis le peuplement de l'Ouest canadien. 
Aujourdhui, its s'insèrent dans un système de transport combine acheminant marchan-
dises et conteneurs, a bon compte et de facon rapide et efficace. 

Le Canadien Pacifique est une société privée, alors que los Chemins de fer Nationaux 
soft exploites par to gouvernement federal. Parmi los chemins de fer exploites par les 
provinces figurent le British Columbia Railway, les lignes de Ia British Columbia 
Hydra, I'Ontario Northland et le GO Transit. 

En 1976, le volume de marchandises payantes transportées par chemin defer s'est 
établi a 238800000 t (tonnes), soit 5.7% de plus qu'en 1975 (226 000 000 t). 
Le nombre de passagers transportés en 1976 s'est chiffré a 23.6 millions, variation légere 
par rapport a 1975, mais une augmentation de 19.2% par rapport a 1973 (19.8 millions). 
Par contre, le nombre d'employes riécessaires pour transporter ces personnes et ces 
marchandises est tombé au niveau sans precedent de 120,872 en 1976, soit 5.6% de 
moms qu'en 1975 (127,986). 

Transports routiers 

Le principal moyen de transport des passagers demeure lautomobile, qu'on 
associe a une consommation élevée de carburant et a une panoplie de lesions et 
d'accidents. D'aprés los données provisoires pour 1976, le nombre total de tolls los 
types de véhicules automobiles immatricules s'établissait a 11.8 millions. Sur ce 
nombre, 9.0 millions (76%) étaient des automobiles particulières. I.e nombre de 
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4. Industrie des transports routiers, 1976 

Transport 	 Transport 	Au tres services 
routier 	 interurbairi 	de transport 
de 	 Dêmêna- Transports de voyageurs de voyageurs 
ma rchandisesi geurs' 	urbains 	par autobus par autobus' 

Etablissements déclarants (nombre) 2,487 291 75 58 1,338 
Recettes d'exploitation ($ millions) 2,863.8 159,5 669,2 189.5 266.9 
Dépenses d'exploitation (S millions) 2748.9 152.2 649.0 172.9 236.3 
Effectifs y compris les propriètaires 

actifs 	(milliers) .................. 62.4 6.6 28,3 5.6 21,6 
Materiels payants exploites 

(milliers) 	....................... 118.9 4.8 10.7 2.1 18.8 

Sans les étahlissements ayant declare des recettes annuelles brutes inferieures a $100,000 pour 
1975. Etablissements exploilant des services de transport flux aeroports et aux gares, de visites 
touristiques, d'affrètement, d'excursion et de transport scolaire. 

camions et autobus immatriculés figurait pour 2.3 millions ou 20%. Les ventes nettes 
de carburant pour La mise en service de ces véhicules se chiffraient a 
32 438 000 000 L (litres) d'essence et 4 400 000 000 L de carburant diesel. Touj ours 
selon les données provisoires, le nombre de lesions attribuables aux accidents de la 
route se chiffrait en 1976 a 194,460, soit une diminution de 12.0% par rapport a 
l'année précédente. Les 5.224 morts survenues en 1976 résultaient de 4,396 accidents; 
les chiffres correspondants pour 1975 étaient 6,061 et 5,109 respectivement. 

Karnloos (C-B.). 
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Les résultats de I'enquete de 1976 sur les transporteurs routiers de marchandises 
sont connus pour ceux dont les recettes dexploitation étaient de $100,000 ou plus en 
1975. Les 2,758 transporteurs, dont 291 déménageurs, ont affiché des recettes 
d'exploitation supérieures a $3 milliards pour 1976. 

Les transporteurs routiers offrant des services passagers sont classes en trois 
divisions fondamentales suivant le service principal, bien quil soit possible qu'un 
seul transporteur offre une variétê de services. Sur les 1,471 enquétës en 1976, 75 ou 
5% s'occupaient surtout de transport urbain, et leurs recettes d'exploitation 
figuraient pour $669.2 millions ou 59% du montant total de $1,125.5 millions. Les 58 
exploitants de services d'autocars représentaient 4% des transporteurs et cornptaient 
pour 17% des recettes. Le troisième groupe, qui comprend les autobus scolaires, les 
services d'affrétement, de visites touristiques ainsi que le service des aéroports et 
des gares, a été enquété pour la premiere fois en 1976. Les 1,338 exploitants de cette 
catégorie représentaient 91% des transporteurs et fiuraient pour 24% des recettes 
d'exploitation. 

- 

k.. 
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Transports par eau 

En 1975, les 560 transporteurs et affréteurs commerciaux canadiens ont réalisé des 
recettes brutes de $1.2 milliard, dont $1.1 milliard par 485 transporteurs. En outre, 50 
transporteurs privés et 25 exploitants de visites touristiques ont réalisé respective-
ment des recettes brutes de $101 millions et $3 millions, Les 78 transporteurs ayant 
déclaré des recettes d'exploitation annuelles de $1 million ou plus provenant des 
transports par eau figuraient pour $1 milliard ou 84% des recettes brutes totales 
provenant du transport. Les 560 transporteurs représentaient un équipage total de 
20,082 personnes dont Ia rémunération s'établissait a $278 millions ou 23% des 
recettes brutes provenant des transports par eau. 

Sur les $1,231 rnilliards provenant des transports par eau, $525 millions (43%) 
étaient attribuables aux transports a l'intérieur du pays. Les mouvements entre le 
Canada et les Etats-lJnis figuraient pour $141 millions (11%). Les recettes des 
sociétés ayant leur siege social au Canada et faisant affaire avec des ports étrangers 
intervenaient pour $403 millions (33%). Le reste provenait des recettes attribuables a 
aucun secteur particulier d'exploitation. 

La rivireSoin-Jeni pr de Hortland (N-B.). 
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Durant la saison de navigation de 1976. 171 300 000 I de fret international ont été 
manutentionnêes dans les ports canadiens. soil une augmentation de 3% par rapport - 
a 1975 (166 200 000 0. Le nombre de navires portant des cargaisons internationales 
dans les ports canadiens s'est élevê a 43,926 au lieu de 40,522 en 1975. 

En 1976, le cahotage représentait 107 764 332 t. soit une legere diminution de 0.9% 
par rapport a 1975. Le volume de marchandises manutentionnées a baissé dans 
toutes les provinces sauf au Nouveau-Brunswick, au Manitoba et en Colombie-
Britannique, oü des gains respectifs de 3.7, 56.5 et 14.8% ont été enregistrés. 



Les pouvoirs publics 
Ct leurs services 



Le gouvernement 

Le Canada est un Etat fédératif. créé en 1867. Cette année-lá, a Ia demande de trois 
colonies distinctes (le Canada, Ia Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick). Ic 
Parlement britanniquc adopta l'Actc de !'Arnêrique du Nord brtannque (AANB), 
qui réunissait les colonies en une '<Union fèdérative pour ne former <. . qu'une 
seule et méme Puissance (Dominion) sous le nom de Canada>. A part une 
modification prévoyant Ia nomination de sénateurs supplementaires pour rompre 
une impasse entre les deux Chambres du Parlement. lActe ne faisait qu'e.ntériner 
les decisions auxquelles les détegues des colonies. les <<Péres de Ia Confédération>, 
en étaient eux-mémes arrives. 

L'Acte divisail Ic pays en quatre provinces. La partie appelée jusqu'alors Ia 
<<province du Canada'> devenait le Québec et l'Ontario, tandis que les limites de Ia 
Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick restaient inchangées. En 1870, Ie 
Manitoba fut créé par le Parlement du Canada; Ia Colombie-Britannique se joignit a 
l'union fédérative en 1871, suivie de I'IIe-du-Prince-Edouard en 1873. En 1905, Ia 
Saskatchewan et l'Alberta furent érigées en provinces: enfin. en 1949, Terre-Neuve 
devint la dixieme province. 

L'AANB conférait au Canada I'autonomie complete pour ce qui concerne son 
administration interne. et  peu a peu le pays devait acquérir également le contrôle 
absolu de ses affaires extérieures. Cest aujourd'hui un Etat souverain, sauf pour 
quelques dispositions trés importantes de Ia Constitution qui ne peuvent étre 
modifiées que par le Parlement britannique. Toutefois. cette restriction est 
purement theorique puisque le Parlement britannique vote invariablement tout 
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amendement propose par le Parlement canadien; Ia seule raison pour laquelle le 
plein pouvoir de modifier sa Constitution n'a pas été transféré au Canada est que les 
Canadiens n'ont pas rèussi a convenir dune formule d'amendement. 

L'AANB confère au Parlement canadien le pouvoir de faire des lois pour <.. la 
paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement a toutes les matières 
ne tombant pas dans les categories de sujets exciusivement assignés aux legislatures 
des provinces>>. II énumère des exemples de ce pouvoir gCnCral: la defense; le 
prelévement de deniers par tous modes ou systémes de taxation; Ia réglementation 
du trafic et du commerce; Ia navigation et les bãtiments ou navires (shipping); les 
pécheries; la monnaie et les banques; Ia banqueroute et Ia faillite; l'intérét de 
l'argent; les brevets d'invention et les droits d'auteur: le manage et Ic divorce; Ia 
legislation et Ia procedure en matière criminelle; les pénitenciers; les lignes 
interprovinciales et internationales de navires a vapeur, ferries, chemins de fer, 
canaux et télégraphe, et tous <<travaux> considérés par le Parlement comme étant 
<<pour l'avantage général du Canada>>. A cette enumeration on a ajouté, par voie 
damendement, I'assurance-chômage et Ia modification de Ia Constitution. sauf en 
cc qui concerne Ic partage des pouvoirs entre le Parlement et les legislatures 
provinciales, les droits acquis aux langues francaise et anglaise, les droits 
constitutionnels de certaines confessions religieuses en matiere denseignement, la 
nécessité d'une session annuelle du Parlement et la duree maximale du Parlement. 
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L'Acte de 1867 conférait au Parlement et aux legislatures provinciales des 
pouvoirs concurrents en matière d'agriculture et d'immigration, mais en cas de 
conflit la loi fédérale devait prévaloir. Des amendements ont depuis établi une 
competence concurrente pour les pensions, mais avec préséance de la loi 
provinciale en cas de conflit. 

L'AANB imposait également un hilinguisme officiel circonscrit a certains 
secteurs. Dans les débats du Parlement, les membres des deux Chambres peuvent 
s'exprimer en francais ou en anglais; les documents, procès-verbaux et journaux des 
deux Chambres doivent être publiés dans les deux langues, de méme que les lois du 
Parlement, et Fune ou l'autre langue peut ètre utilisée devant les tribunaux créés par 
le Parlement; les mèmes dispositions sappliquent a la legislature et aux tribunaux 
du Québec. En 1969, le Parlement a adopté la Loi sur les langues officielles, qui 
proclame que le francais et l'anglais ont un statut égal et sont les langues officielles 
du Canada pour tout ce qui a trait au Parlement et au gouvernement du Canada. 

Exception faite d'un bilinguisme officiel dans certains secteurs et de certains 
droits en matière denseignement accordés a des minorités religieuses. I'AANB ne 
garantit pas de facon precise les droits fondamentaux comme la liberté de culte, de 
presse et d'assemblée. Ainsi, le Parlement a adopté une Declaration canadienne des 
Droits en 1960. et a adopté une Ioi sur les droits de Ia personne qui interdit Ia 
discrimination dans les domaines relevant du gouvernement fédéral. 

Chaque legislature provinciale a un pouvoir exclusif dans les matiéres suivantes: 
modification de sa Constitution (sauf en ce qui concerne Ia fonction de lieutenant-
gouverneur, chef de droit de lexécutif provincial): ressources naturelles; taxation 
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directe a des fins provinciales: prisons: hOpitaux: asiles et wuvres de hienfaisance: 
institutions municipales: licences pour prélever tin revenu aux niveaux provincial 
et municipal; entreprises et travaux locaux; constitution de compagnies provincia-
les: célébration du manage: propniété et droits civils; administration de Ia justice (y 
compnis Ia creation de tribunaux civils et criminels et La procedure civile); questions 
de nature purement locale ou pnivée; et enseignement, sous reserve de certaines 
garanties accordées aux écoles confession nel les a Terre-Neuve et aux écoles 
catholiques ou protestantes dans les autres provinces. Les arréts judiciaires ont 
donné une portée trés grande a La juridiction stir <<la propriété et les droits civils, 
allant jusqu'â inclure presque toute la legislation du travail et une grande partie de 
Ia sCcurité sociale. 

La Constitution canadienne 
L'AANB et ses amendements n'etablissent que I'ossature du gouvernement, le 

reste étant fourni par linterprétation judiciaire, diverses lois du Parlement et des 
legislatures et, surtout, par les usages ou conventions. 

Les pouvoirs du monarque sont exercés, ainsi que le disaient les Pères de Ia 
Confédération, selon les principes bien compnis de Ia Constitution britanniquex, 
c'est-à-dire selon les usages et les interpretations qui ont graduellement transformé 
La monarchie britannique en une démocratie panlementaire. Le Canada a hénité de 
ces conventions et les a adaptées a ses propres hesoins. 

Le gouvernement du Canada 

Le pouvoir exécutif 
Par un choix libre et réfléchi des Pères de Ia Confederation, le Canada est une 

monarchie constitutionnelle. Le pouvoir exécutif est <attribué a la reine" du Canada, 
qui est aussi La reine de Ia Grande-Bretagne, de l'Australie et de la Nouvelle-
Zélande. Au sens strict de La loi, les pouvoirs de Ia Couronne sont trés étendus, De 
fait, us sont exercés sur La recommandation d'un Cabinet responsable devant Ia 
Chambre des communes, élue par Ie peuple. La Couronne est représentée par le 
gouverneur general (maintenant toujours tin Canadien), nommé par elle sur Ia 
recommandation du premier ministre. 

Sauf dans des circonstances extraordinaires, le gouverneur général ou La reine doit 
agir sur Ia recommandation des ministres. Sur la recommandation du premier 
ministre, le gouverneur général nomme les ministres et les membres du Sénat. Le 
premier ministre fixe La date de reunion du Panlement et decide normalement du 
moment de I'élection d'un nouveau Parlement, compte tenu du fait que des elections 
générales doivent avoir lieu au moms tous les cinq ans. Le gouverneur general 
nomme les juges des cours supérieures, de district et de comté, les lieutenants-
gouverneurs des provinces, les sous-ministres et autres hauts fonctionnaires sur Ia 
recommandation des ministres. 

Le Cabinet et le premier ministre sont des creations de Ia convention plutOt que de 
la Constitution. LAANB ne prévoit qu'un xConseil privé de Ia Reine pour le 

Victor,a (C-B.), et Ic paiuis législatif 4 I'arnère-plun. - 
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Canada, nommé par le gouverneur général pour 'dassister et le conseiller; les 
membres sont nommés a vie. Le Conseil privé est compose de tous les ministres du 
Cabinet, de tous les anciens ministres et de certaines personnalités qu'on a voulu 
honorer. Ii s'agit dans une certaine mesure dune institution honorifique, dont 
l'importance sur le plan pratique tient au fait qu'il faut en étre membre pour pouvoir 
occuper un poste ministériel et que seuls les membres du Conseil privé occupant un 
poste de ministre peuvent conseiller le gouverneur général au moyen de décrets. 

Le Cabinet est un organe non officiel compose des membres du Conseil prive 
exerçant des fonctions ministérielles, et preside par le premier ministre. En mai 
1978, ii comptait 33 membres. dont le premier ministre. Par convention, tous les 
ministres doivent étre membres du Parlement, et Ia coutume veut qu'en regle 
générale. us scient tons députés a Ia Chambre des communes sauf dans le cas du 
leader du gouvernement au Sénat. 11 est d'usage que, pour autant que le permet la 
representation parlementaire, le Cabinet compte au moms un ministre de chaque 
province, les provinces plus peuplées ayant une plus forte representation. 

Les membres du Cabinet doivent faire bloc sur toute question de politique 
gouvernementale; un ministre qui ne peut appuyer cette politique doit démission-
ner. Chaque ministre doit répondre de son ministére devant Ia Chambre des 
communes, et l'ensemble du Cabinet est responsable devant Ia Chambre de Ia 
politique du gouvernement et de l'administration en général. 

Si le gouvernement est renversé en Chambre sur une motion de defiance, ii dolt 
ou bien démissionner (le gouverneur général invitera alors le chef de lopposition a 
former un nouveau gouvernernent), ou bien demander Ia dissolution du Parlement 
et déclencher de nouvelles elections générales, ce qui se produit le plus souvent de 
nos jours. La défaite dun projet de loi important du gouvernement est généralement 
considérée comme un vote de defiance et conduit aux mémes consequences; 
cependant, le gouvernement peut decider de ne pas considérer une telle défaite 
corn me decisive, et ii appartient alors a la Chambre de procéder a un veritable vote 
de defiance. 

Seul le gouvernement peut presenter des projets de loi visant le prélevement ou la 
dépense de deniers publics. Les simples députés peuvent proposer une reduction des 
impOts ou des dépenses projetés, mais jarnais une augmentation. Les regles veulent 
que Ia Chambre consacre Ia majeure partie de son temps aux affaires du 
gouvernement et, actuellement, presque toute Ia legislation émane du gouverne-
ment. Les ministres ont le pouvoir exclusif de proposer la clOture des débats, et si les 
partis ne sont pas d'accord us peuvent proposer de fixer un calendrier pour les 
diverses étapes dun projet de loi. Les regles prêvoient aussi que l'opposition aura 
amplement de temps pour interroger. critiquer et attaquer le gouvernement. Au 
cours de chaque session parlementaire. 25 jours sont alloués spécialernent a 
l'opposition pour débattre toute question qui lui convient et, durant six de ces jours, 
elle peut proposer une motion de defiance. 

Le pouvoir législatif 
Le Parlement. Le Parlement est compose de Ia Reine, du Sénat et de la Chambre 

des communes. Le Sénat compte 104 membres répartis de Ia facon suivante: 24 de 
l'Ontario, 24 du Québec, 24 des provinces Maritimes (10 de Ia Nouvelle-Ecosse, 10 
du Nouveau-Brunswick et 4 de l'tle-du-Prince-Edouard), 24 des provinces de I'Ouest 
(6 chacune), 6 de Terre-Neuve, 1 du Yukon et 1 des Territoires du Nord-Ouest. Les 
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sénateurs sont nommés par le gouverneur général sur la recommandation du 
premier ministre. us prennent leur retraite a 75 ans. 

L'AANB attribue au SOnat exactement les mémes pouvoirs qu'à la Chambre des 
communes, sauf que les projets de loi touchant les deniers publics doivent émaner 
de Ia Charnbre. Le Sénat peut rejeter tout projet de loi, mais ii le fait rarement. Ii 
accomplit presque tout le travail concernant les hl1s d'mtérét prtvé (constitution des 
sociétés, par exemple) et, comme la Chambre des communes, ii soumet les lois 
générales a une étude minutieuse en comité: ii a recours a des comités spéciaux pour 
étudier des questions dun grand intérét public. En avril 1978, le Sénat comptait 74 
libéraux. 1 liberal indépendant. 17 progressistes-conservateurs, I membre clu Credit 
social et 2 indépendants: il y avait 9 sieges vacants. 

La Chambre des communes se compose de 264 deputes: 7 de Terre-Neuve. 11 de Ia 
Nouvelle-Ecosse, 10 du Nouveau-Brunswick, 4 de I'Ile-du-Prince-Edouard. 74 du 
Québec, 88 de l'Ontario, 13 du Manitoba, 13 de Ia Saskatchewan, 19 de l'Alberta, 23 
de la Colombie-Britannique, I du Yukon et I des Territoires du Nord-Ouest. Les 
deputes sont élus a raison d'un par circonscription et, de facon gCnérale, en 
proportion de la population de chaque province, mais aucune province ne peut avoir 
moms de représentants a Ia Chambre des communes qu'au Sénat. Le nombre total de 
députés est redistribué aprés chaque recensement décennal. Aprés les prochaines 
elections genérales. la  Chambre des communes comptera 282 députés: 7 de Terre-
Neuve, 11 de Ia Nouvelle-Ecosse, 10 du Nouveau-Brunswick, 4 de l'Ile-du-Prince-
Edouard, 75 du Québec, 95 de l'Ontario, 14 du Manitoba, 14 de Ia Saskatchewan, 21 
de l'Alberta, 28 de Ia Colombie-Britannique, 2 des Territoires du Nord-Ouest et I du 
Yukon. Tout citoyen canadien adulte (sauf quelques exceptions, comme les 
prisonniers) peut voter. En janvier 1979. Ia Chambre comptait 135 libéraux. 97 
progressistes-conservateurs. 17 membres du Nouveau Parti démocratique. 9 
membres du Credit social et 5 indépendants: il y avait un siege vacant. 
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Dans chacune des Chambres, tout projet de loi subit trois <<lectures. La premiere, 
all moment de la presentation du projet de loi, est une simple formalité. A Ia 
deuxime. Ia Chambre considère le principe du projet de loi et, si elle est satisfaite, 
elle reovoie celui-ci a un comité qui l'étudie article par article. Les projets de loi 
portant affectation de credits. les projets de loi budgétaires et certains autres projets 
sont. lorsq.ue Ia Chambre le juge C propos, renvoyés all Comité plCnier, cest-C-dire a 
La Chambre elle-méme qui se transforme en comité et qui siege selon des règles 
spéciales facilitant Ia discussion. Tous les autres projets de loi sont renvoyés C l'un 
des 19 <Comités permanents>) (composes chacun de 12 C 30 deputes), qui sont tous 
spécialisés dans un ou plusieurs sujets. Le Comité renvoie le projet de lol a la 
Chambre, avec ou sans amendements; a ce stade, n'importe quel depute peut 
proposer des amendements sujets a discussion. Vient ensuite Ia troisiéme lecture. Si 
le projet de loi passe cette épreuve, ii est envoyé all Sénat oC ii est soumis a peu près 
C Ia méme procedure, pour ensuite recevoir Ia sanction royale qui met fin all 
processus par lequel la Couronne fait adopter Ia loi par le Parlemmi. 

La Constitution canadienrie serait inopérante sans les partis politiques. Pourtant, 
les lois canadiennes ne font a peu prés pas mention des partis (exception faite de Ia 
Loi sur les depenses délections). ce qui témoigne bien de I'importance des 
conventions dans la Constitution. Les partis rendent possible un gouvernement 
stable, capable d'appliquer ses politiques. us assurent one critique permanente et 
systematique et permettent des changements de gouvernement qui s'opèrent dans 
l'ordre. Ils contrihuent a intéresser les êlecteurs aux affaires publiques et C concilier 
les intéréts des divers élèments du pays. 

L'origine du parti liberal remonte aux partis réforinistes d'avant la Confédération, 
qui, dans les années 1840, luttérent pour le gouvernement responsable. Le parti 
progressiste-conservateur remonte C Ia coalition, en 1854, des conservateurs 
modérés et des rCformateurs modérés de La province du Canada, six ans apres 
l'instauration du gouvernement responsable. Il estdevenu un parti national en 1867 
lorsque Sir John A. Macdonald, premier chef de lEtat canadien, a formé un Cabinet 
compose de huit conservateurs et de cinq libCraux ou réformateurs dont les 
partisans ont été vite connus sous le nom de .dihéraux-conservateurs, l'appellation 
actuelle a été adoptée en 1942. Le Nouveau Parti democratique date de 1961, année 
oC la plus importante fédération syndicale (le Congrès du Travail du Canada) et le 
parti CCF (FCdAration du Commonwealth coopératif) ont uni leurs forces pour créer 
un nouveau parti: le CCF avait été fondé en 1932, et groupait alors les mouvements 
agricoles et ouvriers des provinces de l'Ouest. Le parti du Credit social est fondé sur 
Les theories monétaires de Major Clifford Douglas; en 1976, tous ses représentants C 
la Charnbre des communes venaient du Québec. 

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

qu'au niveau federal, sauf qu'aucune province ne possède de Chambre haute. 
Tout le Nord canadien a l'ouest de Ia baie d'Hudson et un grand nombre d'iles all 

nord-est de la baie d'Hudson soot organisés en deux territoires, le Yukon et les 
Territoires du Nord-Ouest. qui relevent directement du gouvernement et du 
Parlement du Canada, mais qui jouissent d'une autonomie grandissante. 

Le Yukon est administré par un commissaire, nomrné par le gouvernement du 
Canada et assisté d'un conseil éLu de 12 membres. Le commissaire en conseil peut 
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adopter des lois sur les impOts directs pour des fins locales et sur l'établissement de 
bureaux territoriaux. la  vente de spiritueux, Ia protection de Ia faune, les institutions 
municipales, les licences. La constitution de sociétés locales, Ia propriété et les droits 
civils, Ia célébration du manage et autres questions de nature locale ou privée. 

Les Territoires du Nord-Ouest sont administrés par un commissaire, nommé par 
le gouvernement du Canada et assisté dun conseil élu de 15 membres. Le 
commissaire en conseil a sensiblement les mèmes pouvoirs qu'au Yukon. 

Administration municipale 
Ladministration municipale, étant de competence provinciale, vane considéra-

blement. Toutes les municipalités (cites, villes, villages et municipalités rurales) 
sont administrées par un conseil élu. En Ontario et au Québec, ii existe egalement 
des comtés qui groupent pour certaines fins des municipalités plus petites, et les 
deux provinces ont entrepris Ia creation de municipalités régionales pour les regions 
métropolitaines. 

En général, les municipalités s'occupent des services de police et d'incendie, des 
prisons locales, de Ia voirie, des hOpitaux, des services d'aqueduc. des services 
sanitaires et des écoles (souvent administrées par un conseil distinct élu a cette fin). 
Leurs ressources financiéres proviennent surtout des impots fonciers, des permis et 
licences et des subventions provinciales. A l'heure actuelle, le nombre total des 
municipalités est d'environ 4,500. 



Le droit et l'appareil judiciaire 

Le droit et l'appareil judiciaire constituent un élément important de l'administra-
tion publique canadienne. LActe de lAmérique du Nord britannique (AANB) ayant 
fait du Canada un Etat fédératif, le droit et ses régles d'application s'y sont 
développés en un appareil assez complexe. 

Les sources du droit canadien 

Le droit canadien prend sa source dans les lois et dans les decisions judiciaires. 
C'est au moyen de lois que le Parlement fédCral et les legislatures provinciales 
établissent de facon precise et détaillée les regles de droit applicables au pays. 

Le Canada dispose êgalement d'une autre source de droit, Ia common low, 
inspirée essentiellement du droit anglais et constituée de principes Ctablis au cours 
des siècles par les tribunaux des cours supérieures. La common lciwfut introduite au 
Canada par les premiers colons anglais, et die constitue Ia base du droit au niveau 
fédéral et dans La plupart des provinces et territoires. Le Quebec, colonisé par des 
Francais, a pour sa part un système inspire du droit français: ainsi, tous les principes 
du droit civil dans des domaines tels que la personne, La famille et les biens, y ont été 
empruntés. us ont cependant été modifies pour répondre aux besoins de la province, 
et ils sont maintenant contenus dans un Code civil et un Code de procedure civile. 

Aux lois du Partemeni fédéral et des legislatures provinciales s'ajoutent toute Ia 
réglementation adoptee par d'autres autorités compétentes et les règlements votes 
par Les municipalités. Cette activité legislative subordonnée s'exerce en vertu dun 
pouvoir conféré par le Parlement ou par les assemblees législatives provinciales. 

Les lois adoptêes par le Parlement fédéral s'appliquent a tout le pays; les statuts 
des provinces ne trouvent application qua l'intérieur de leur territoire respectif. 
Ainsi donc, les régles de droit presidant a une activité de competence provinciale 
peuvent varier d'une province a l'autre. 

Le droil en matière criminelle, étant essentiellement de competence fédérale, 
s'applique a L'ensemble du pays. Bien que I'AANB confére au Parlement fédéral une 
competence exclusive dans ce domaine, les provinces ont le pouvoir de frapper 
dune peine toute violation des lois provinciales. Par exemple. une province peut 
imposer une amende pour une infraction a une loi provinciale réglementant La 
vitesse des voitures sur les routes. 

Le droit canadien en matière criminelle figure pour La majeure partie dans le Code 
criminel, puisé presque entièrement a des sources anglaises. Deux categories 
d'infractions y sont prévues: les actes criminels, qui appellent une sentence sévère, 
et les contravenhions de simple police, qui sont punies moms sévérement. En plus 
du Code criminel, d'aulres lois fédérales prévoient des peines d'amende ou 
d'emprisonnement. ou les deux, pour certaines infractions. Dans bus les cas, qu'un 
délit soit grave ou non, il est un principe fondamental du droit penal canadien qui 
veut quaucune personne ne soil déclarée coupable et condamnée a moms qu'il n'ait 
été prouvé, hors de tout doute fondé et a La satisfaction d'un juge ou dun jury, 
queUe est effectivement coupable. 
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Réforme du droit 
A mesure que Ia socièté Ovolue, que ses besoins et ses normes se modifient, Ia Ioi 

doit refléter ces transformations. C'est ainsi que bon nombre de provinces ont 
institué des Commissions de réforme du droit chargees d'étudier certains domaines 
du droit oU une réforme simpose et de faire des recomma nda t ions. Au niveau 
fédéral, cette táche a été confiée a Ia Commission de réforme du droit du Canada. 

Les tribunaux et le pouvoir judiciaire 
Lappareil judiclaire comprend les tribunaux, qul jouent un rOle cle dans 

I'administration du pays. Forts d'un pouvoir judiciaire indépendant. ceux-ci 
interprètent Ia loi et I'appliquent pour trancher les litiges entre les particuliers. entre 
les particuliers et I'Etat ou entre les parties constituantes de l'Etat fOdératif. 

Le pouvoir judiclaire 
Etant donné Ia fonction particulière qu'exercent les juges au Canada. I'AANB 

garantit I'indépendance des tribunaux supérieurs. Ainsi, les juges ne soot pas 
comptables envers le Parlement ou le pouvoir exécutif des decisions qu'ils prennent. 
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Un Juge nommé par le gouvernement fédéral reste en fonction durani bonne 
conduite, mais ii peut étre démis de ses fonctions par Ic gouverneur en conseil a La 
demande du Sénat et de Ia Chambre des communes. L'áge de Ia retraite est fixé a 75 
ans. La nomination des Juges des cours provinciales de premiere instance et Ia durée 
de leur charge sont régies par des lois provinciales. Aucun juge. qu'il soit nommé par 
les autoritCs provinciales ou fédérales, ne peut faire I'objet de poursuites pour des 
actes poses ou des paroles prononcées dans I'cxercice de ses fonctions. 

La nomination et Ia retribution des juges mettent en evidence les liens qul 
existent entre les différents pouvoirs dans le système constitutionnel canadien. 
L'administration fCdérale nomme et rémunère tous les juges des cours fédérales, des 
cours supérieures provinciales ci des cours de comté, alors que les juges des cours de 
premiere instance des provinces sont nommés ci rétribués par les administrations 
prov i nciales. 

Les tribunaux 

Au Canada, le pouvoir de créer des tribunaux est rCparti entre les autorités 
fédérales et provinciales. Ainsi. Ia Cour supreme du Canada a été instituée par le 
Parlement. alors que les cours supérieures et les cours de comtè, entre autres, sont 
du ressort des provinces. La Cour supreme du Canada et les cours provinciales 
sinscrivent cependant dans un méme système hierarchique; ii est donc possible de 
se pourvoir en appel d'une decision de la plus haute cour provinciale auprès de Ia 
Cour supreme. On ne fail généralement pas de distinction quant a Ia competence 
juridictionnelle des tribunaux provinciaux et fédéraux. Ainsi, bien que Ic droit en 
matière criminelle soil étahli par le Parlement du Canada, Ce sont surtout les 
tribunaux des provinces qui veillent a son application. 

Les tribunaux fédéraux. Les tribunaux fédCraux comprennent Ia Cour supreme 
du Canada, Ia Cour fédérale et divers tribunaux de juridiction spéciale tels que Ia 
Commission de revision de I'impOt. Ic Tribunal d'appel des cours martiales et la 
Commission d'appel de limmigration, tous crèés par le Parlement. 

La Cour supreme, instituée en 1875, est Ia plus haute cour d'appel du Canada en 
matiéres civile et criminelle. Elle se compose de neuf juges, dont au moms trois 
doivent venir du Québec en raison du caractére particulier du droit civil quèbecois. 
Les circonstances donnant ouverture a un appel aupres de cette cour sont précisées 
dans des lois du Parlement. La Cour supreme entend les appels des cours 
provinciales de dernière instance ci de Ia Cour fédérale. Elle conseille également Ic 
gouvernement fédéral lorsque des questions lui sont spécialement dèfèrées. 
Normalemerit. cinq juges siègent pour entendre une cause: cependant, Iorsqu'il 
s'agit d'affaires importantes. ii est d'usage que Ia Cour siege au cornplet. 

La Cour fédérale telle qu'elle existe aujourdhui a été créée en 1970 pour 
remplacer Ia Cour de lEchiquier du Canada, instituée en 1875. Elle s'ocdupe des 
litiges d'ordre fiscal, des reclamations mettant en cause I'administration fédérale 
(par exemple. les reclamations pour dommages causes par des fonctionnaires 
fédéraux), des affaires portant sur les marques de commerce, les droits d'auteur, les 
brevets d'inventjon, ainsi que des causes se rapportant au droit maritime et 
aéronautique. Elle est constituée de deux divisions. la  Division de premiere instance 
et Ia Division d'appel; Ia Division d'appel entend Ies appels des jugements rendus 
par la Division de premiere instance ou par diverses commissions et organismes 
fédéraux. 
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Les tribunaux provinciaux. Les tribunaux provinciaux sont établis par des lois 
provinciales et cest pourquoi. bien que leur structure soit a peu prés identique, leurs 
noms varient dune province a l'autre. 

II existe trois echelons de tribunaux provinciaux. Chaque province a des 
trihunaux de premiere instance comme les trihunaux pour La farnille, les tribunaux 
pour mineurs, les triburiaux de magistrat et les tribunaux pour petites créances; La 
plupart des causes instruites dans les provinces sont entendues par ces trihunaux, 
dont Ia competence s'étend aux matiéres civile et criminelle de moindre importance. 
A l'exception du Quebec. toutes les provinces ont également des cours de district ou 
de comté qui exercent une juridiction intermédlaire et reglent les litiges dépassant 
Ia competence des tribunaux pour petites créances, toujours a l'intérieur de 
certaines limites: ces cours entendent egalement certaines affaires criminelles, sauf 
les plus graves, ainsi que des appels des decisions des tribunaux de magistrat. Les 
cours de dernière instance dans une province sont les cours supérieures, qui 
entendent les causes civiles dans lesquelles ii est question de fortes sommes dargent 
et les causes criminelles resultant dinfractions graves. Les cours supérieures 
comportent un tribunal de premiere instance et un tribunal d'appel; les cours 
d'appel, a quelques exceptions prés, entendent les appels de tous les tribunaux de 
premiere instance de la province, et peuvent egalement étre appelées a se prononcer, 
aux termes dune procedure spCciale, sur des questions qui leur sont déférées par le 
gouvernement provincial. 
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La profession d'homme de Ioi 
Dans les regions du Canada oci s'applique la common Jaw, les avocats de pratique 

sont a la fois <tharristers>> et <<solicitors>>. Au Québec, les membres de Ia profession 
juridique peuvent étre avocats ou notaires. Dans bus les cas, les conditions 
d'admissihilité a Ia profession sont de competence provinciale. 

Aide judiciaire 

Ces dernières années, tous les gouvernements provinciaux ont mis sur pied des 
programmes d'aide judiciaire afin d'aider les personnes a faible revenu a exercer 
leurs droits en justice dans certaines causes criminelles et civiles en leur faisant 
bénéficier des services dun avocat. sans frais ou a un cocit modique. selon leur 
Situation financière. Les programmes varient d'une province a l'autre. Certains sont 
établis par mesure legislative. dautres sont le fruit d'accords officieux entre le 
gouvernement de la province et l'association provinciale du barreau, Les uns 
couvrent aussi bien les matiéres civiles que criminelles, les autres se limitent au 
criminel. Dans certains cas, le gouvernement fédéral subventionne l'élaboration ou 
l'expansion de ces programmes. Tous les programmes visent a assurer des services 
judiciaires adequats a toute personne, quelle que soit sa situation financière. 

La police 

Selon I'AANB, ladministration de Ia justice sur le territoire dune province relève 
des autorités provinciales: les administrations fédérale, provinciales et municipales 
ont cependant toutes constitué des corps policiers. 11 appartient a la süretê 
municipale, lorsqu'elle existe, d'assuror les services généraux de police dans son 
territoire. Les municipalités qui n'ont pas etabli leur propre sCreté font appel aux 
forces de police fédérales ou provinciales. 

L'Ontario et le Québec ont constilué des services de police pour maintenir l'ordre 
thins los territoires non desservis par des corps policiers municipaux. Les sCretés 
provinciales doivent entre autres patrouiller les grandes routes et préter main forte 
aux corps municipaux dans leurs enquètes sur des dClits graves. Elles administrent 
en outre un service central d'information pour des questions telles que les biens 
voles et recouvrés, les empreintes digitales et les casiers judiciaires. 

La Gendarmerie royale du Canada (CRC) est un corps policier civil relevant du 
gouvernement fédéral. Créée en 1873 sous le nom do Police montèe du Nord-Ouest. 
die avait pour fonction do maintenir i'ordre public chez les populations clairsemées 
des Territoires du Nord-Ouest, connus alors sous le nom do Terre de Rupert. La 
GRC est l'unique force policiere du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, et huit 
provinces y ont égaiement recours. 

La CRC est chargée de faire respecter de nombreuses lois fédérales, notamment le 
Code criminel et la Loi sur les stupéfiants. Elle s'occupe de Ia sécurité interne du 
Canada, entre autres de Ia protection des biens publics et des dignitaires en visite au 
pays. et  elie représente le Canada aupres de l'Organisation internationale de police 
criminelle (Interpol), dont le Canada fait partie depuis 1949. 

Elle est en outre chargée dii maintien et du fonctionnement du Service national do 
police, dont les quatre éléments principaux soft: los sept laboratoires do detection 
du crime localisés a des points stratégiques du Canada: un service d'identite, dont 
les installations vont dun système d'extraction par ordinateur des empreintes 
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digitales a Ottawa jusqu'à des sections régionales d'identité dans tout le Canada; le 
Centre d'information de Ia police canadienne, qui soccupe sur-le-champ de toutes 
les demandes de nature policiêre a l'êchelle du Canada: et le College canadien de 
police a Ottawa. qui dispense des cours de formation avancée aux corps de police 
canadiens et a un nombre restreint d'organes étrangers. 

La CRC est dirigée par un commissaire. et  au 31 mai 1978 elle comptait un effectif 
de 19,683. 

Ministère du Solliciteur général 
Créé par le Parlement en 1966, le ministCre du Solliciteur general s'occupe de La 

Gendarmerie royale du Canada, du Service canadien des pénitenciers et de Ia 
Commission nationale des libérations conditionnelles, organes qui relevaient 
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autrefois du ministére de la tustice. L'enquêteur correctionnel. nomme pour Ia 
premiere fois en 1973, est également comptable au Solliciteur gCnéral. 

Con des huts premiers de cetie réorganisation Ctait de coordonner les programmes 
nationaux concernant Ia police. les pénhtenciers et Ia liheration conditionnelle. Le 
ministCre joue on nile essenijel au nivean de lapplication de to loi et du maintien de 
Iordre et de to sCcuritC interne du pays. et  il a to charge des personnes condamnèes a 
deux uns et plus demprisonnemeni dons les penitenciers fédéraux el des détenus 
lihCrCs sous cOfl(htiOfl. 

L'elahoration et Ia coordination de Ia politique du minisiére soft assumées par un 
secretariat. qui est comptahle au Sollicitcur gAnéral adjoint. Le Secretariat comporte 
des directions chargees de Ia planification des politiques et de tCvaluation des 
programmes. de Ia planification ci de lanalyse des services de police ci de sécurité. 
de Ia recherche ci do dévetoppement des systCmes, et de Ia communication ci de Ia 
COflSU I lotion. 

Service canadien des pénitenciers 
I.e Service canadien des pCnitenciers est rCgi par to Loi sur les pénitenciers et 

reléve do Solliciteur ginéral do Canada. Son siege se trouve a Ottawa. II soccupe de 
tous les êtahlissements pénitentiaires fCdéraux ainsi que du soin et de Ia formation 
des personnes qui y soft envoyees. Le commissaire des pénitenciers. sous Ia 
direction du Solliciteur general. est chargé de Ia surveillance et de to gestion du 
Service, et de mutes ks questions qui sy rattachent. 

Le Service national des libérations conditionnelles, qui retevait auparavant de 
Ia Commission naiional*' iks liberations conditionnettes. a etC intégrC uu Service 
canadien des penitenciers sur Ic plan de lexploitation ci de ladministration. 

Au 31 mars 1977. Ic système pCnitentiaire fCdéral comprenait 53 étahlissements: 
14 ii sUretC maximate, 13 ii sUretC moyenne et 26 a süretC minimale. Le nombre total 
de defenus se situait ii 9.208. Dc nouveaux Ctahlissements de taitte plus petite. 
comportant des espat:es de recreation intCrieurs et extCrieurs. oft etC conçus en vue 
(IC favoriser Ia rCCducation des dCtenus, et on organisi' actuellemenf I abandon 
pr()grcssif des v ieux Ctahhsstments. 

La Commission naijonale des libérations conditionnelles 
Lit liberal ion (:onditionnette accordee par to Commission nationate des liberations 

(,00(titionneltes s'adresst' ocx dCtt'ntis purgeant une pt'lne dons une prison de 
uridict ion fCdCrate: Ic choix est fait lorsqu on dCtenu y est admissible aux termes tIe 

In toi ci quit est prCt ii en tirer tout te hCnCfice possible. Le but est doffrir au detenu 
l'occasion de se rCintCgrer dons Ia sociCtC, et on assure to protection de In colle.ctivite 
en prCvoyant diverses obligations auxquelles Ia personne tihérCc doit se soumettre. 

La Commission se compose de 26 membres travaittant ito bureau central i Ottawa 
et (Inns cinq regions du Canada: les bureaux rCgionaux sont situés ii Moncton. 
Montreal. Kingston. Saskatoon et Vancouver. Les membres sont nommes par te 
gouverneur gCnCral en conseit pour on maximum de 10 ans. ci teur imindat est 
renouvetable. l)es represeniants tie Ia collectivitC peuvent egalctnt'ni Cire nommes 
pour pal'ticiper ii toute decision prise itO SU jet (IC Ia liberation de detenus purgeant 
des pci nes demprisonntment a perpetuite pour mcurtre ou des pci nes tiune durCe 
indeterminee t litre tie rCcidivistes. delinquants sexuels dtlngereux ou deli nquan is 
dangereux. l.a Commission it j uridiction exclusive it on pouvuir discreiionnaire 
absolti en ce qui it trait a toctroi. au  refus ou a to rCvocaf ion (IC Ia liberation 
condi I ionnetle. 
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Citoyenneté 

Acquisition de Ia citoyenneté 
En 1947. Ic Canada est devenu Ic premier pays dii Commonwealth it adopter tine 

citoyennett nationale distincte. Une nouvelle Loi sur Ia citoyennete a étë 
promulguée par Ic Parlemeni Ic 15 février 1977, en vue notamment déliminer les 
distinctions relativfment A lAge, an sexe. A l'état matrimonial et au pays de 
citoyenneté antérieure des candidats. 

La Direction de lenregistrement de Ia citoyenneté dii Secretariat dEtat assure des 
services permettant dacquerir et de prouver Ia citoyenneté. Pour être admissible a Ia 
r.itoyennetC, in adulte étranger (age de 18 ans on plus) dolt avoir OtC admis an 
Canada a titre de resident permanent ci avoir. pendant les quatre annCes qui ont 
prCcédC immCdiatement sit demande, totalisC trois annCes de residence an Canada. 
Les candidats A Ia citoyenneté doivent également pouvoir parler line ott lautre des 
langues ufficielles. sod Ic francais on langlaic...)nnaitre Ic Canada ainsi que les 
droits et obligations qui découlent de Ia citoyenneté. et  prCter Ic serment de 
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citoyennete. foote personne qui veut devenir (:itoyen canadien doll en faire Ia 
(1Itfldflde. se  presenter a one audience devant un juge de Ia citoyennetê et assister a 
U ne i:erernonie devant on trihunal pour prCter le serment de ci toyennetC. Pour tie 
plus amples renseignements, on peut sadresser a Ia cour de Ia citoyennetC Ia plus 
proche ou icon' au registraire. Secretariat d'Etat. Ottawa. 

Promotion du civisme 

Le Si'i;leur do civisme adrninistre tine série de programmes dest iries a favoriser La 
participation (Ions les organisations hénCvoles et it accroitre Ia comprehension entre 
les groupes. Ii sefforce part iculiCrement daccroitre Ia comprehension et Ia 
johliSsance (it's droits fondarnentaux de Ia personne. el tie réduire les prCjugés et Ia 
(liscriimnation ion(Ies stir It' sexe. La race flu torigine ethnique. 

Le Programme de promotion de La femme encourage La pleine integration des 
femmes dons to s(o:iete canadienne. Par Le moyen ik' sohventions et dautres 
ress() U ti es a 1 :( inlees it des gm upes tie fern ines, it app a ii' les act lvi tCs dest i flees a 
accroitre Jo parti(:ipatton ties femmes dons tOLIS les aspects tie to societe. En 1978. it it 
chumt:hé particuliérernent ii aider des groupes tie femmes it promouvoir one a(:tion 
positive de Ia part des institutions qul peuvent exercer one influence dons les 
durniines intéressant les femmes. 

Le Programme des citoyens autochtones aide ces derniers a définir et ii occupe.r 
leur place diìns Iii societe (;afladienne en leur fournissant des ressouirci's pour leur 
permetlre de determiner leurs hesoins et di' s'engager activernent dons Ia vole tie 
leur developpemeni en tonI que Canadiens. II dispense conseils el aide technique et 
finanit're aux centres d'accueil qui, dirigCs par des groupes dautochtones (Inns de 
nomhreuses villes do pays. aident les autochtones venant des reserves et d'endroits 
isolCs it sintégrer a La vie urhaine: aux sociétCs de communications sociates qui 
appuient Ic developpement et I'utitisation efficace des media par ces peoples: el atiX 
tissociatiOns d'autochtones qui. aux niveaux provincial, territorial et national. 
u'uvri'nt pour La reconnaissance des droits fondomentaux de Ia personne et 
I'arneL oration ulti mode de vie des leurs. 

Le Programme du multiculturalisme encourage les nombreux grmtpes ethniques 
minoritair.-'s do Canada it conserver el dCvelopper leur heritage culture!. a Ic faire 
connaitre en vute dune meulleture comprehension entre les groupes, ci a participer 
pleinement it Ia vu' tic La societe u.unadienne en gCnCral. 

Le Programme de La participation des citoyens aide lotis Les cutoyens en accor-
dant uni' aide technique el financière aux organisations hCnCvoles, ii part iciper aux 
(ie(:isi(ins qui louchent Ia qualité de La vie dans Leur communauté. II vise a accroitre 
La comprehension et Ia reconnaissance des droits economiques. socio-cullorels. 
civiLs et politiques fondamentaux: it cherche particuliérerneuil iI réduire Les tensions 
entre Les groupes qui soft causees par les préjugés et Ia (1iscrirninition fondCs sur In 
race uu I'origi ne elhnique. Ii collabore Cgalement avec des orgil nismes hénévoles et 
outres orgonismes privCs et avec tous les niveaux de gouverni'unent, et soulient Lt,s 
efforts faits out chapitre des droits de La personne par des organi's internationaux 
conime les Nations Unies. 

Hospitalité Canada uuffre La possihi!itC aux jeunes Canadiens ágCs de 14 a 22 ans 
dexpLorer les divi'rses regions (Ic leur pays. tie connaitre It's intCrCls ci Les opinions 
d'outres Canadiens. et  d'Ctablir de nouvelles amitiCs. II finance des échanges de 
jeunes venarit de bus les coins du pays, en groupes ou individuellement. 
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Emploi et immigration 

La Corninission et ininistere de lErnploi i-it de llniinigration du Canada est 
lorganisme fiidêral auciuci incombent Ic perfeciionnement ci lutilisalion dc Ia 
rnain-diEuvre du Canada. Ia rg1ementation de limmigration et ladniinistration i-Ic 
I ass a ru nue-c hñmage. 

Politiques et programmes relatifs au marché du travail 

Plus de 400 Centres db.mploi du Canada ci Centres de Main-duvre dii Canada 
aident les gens a trouver des emplois et les employeurs ii trouver des travailleurs. A 
cette fin. Ia Commission offre aux employcurs des services de recrutement ci une 
assistance spécialisée en planification de Ia main-duvrn. présente des candidats ki des 
postes. soccupe de formation professionneile, de creation demplois. dassistance 
mobilitC, dorientation professionnelle et dadministration de tests daptitudes. Des 
services spéciaux sont offerts aux personnes qui oft de Ia difficultC ii entrer sur Ic 
marchë du travail. La Commission execute dc vastes programmes de creation demplois 
en vue de résorber Ic chOmage ci de favoriser Ia croissance, et die administre le 
programme fédCral de credit dimpOt relatif a I'emploi. 
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Immigration 

Li nouve1Ii- Loi sw' limmigration du (inadil. promulguee le 10 avril 1978, 
rg1emente ladmission des personnes qui dêsirent venir au Canada. Y sont 
égaiement assujettis les étudiants étrangers, les travailleurs temporaires, les 
touristes. les hommes diffaires et les autres visiteurs. 

La Commissiun entretient plus de 60 hureaux dimmigration thins quelque 40 pays 
afin daider ceux qui veulent voyager ou immigrer au Canada. Quiconque vent 
immigrer doit diposer tine demande a lun de ces hureaux. La selection est rCgie par 
des critéres universels destinCs a determiner si le candidat pent sadapter i'l in vie 
cana(ltenne et reussir ii sCtablir. Trois categories dimmigrants sont admissihies: in 
calegorie (le Ia familie parrainCe par de prni:hes parents an Canada, les rCfugiCs, et 
les personnes independantes el autres candidats qui prCsentent une demande avec 
nu sans taide de parents. Dc méme, les visiteurs qui désirent étudier ou travailier au 
Canada doivent obtenir one autorisation avant de sortir de leur pays. 

Outre les hureaux a létranger. Ia Commission exploite au pays méme un réseau 
de 109 Centres dlmmigration du Canada aux aCroports. ports de mer et ports in-
tCrieurs ainsi quaux postes fronialiers pour prodiguer des services daccueil et 
d'étahiissement ainsi que des renseignements et de laide aux immigrants. visiteurs 
et residents. Les agents affectés a ces centres appliquent égaIement des mesures de 
controle visant 1 exciure nu ii expuiser les individus dont Ia presence an Canada 
porterait atteinte ii iordre public on a Ia sécurité natiunaic. 

Aux termes de In Constitution, limmigration est one sphere de competence 
commune et Ic p ogramme fCdCral est exCcutC en cooperation avec les provinces. 

Assurance-chômage 

Lobjet (Ic itsstii.irict-chomage est dai::ordcr tcrnporairement une aide financiCre 
aux personnes sans travail on incapahies de truvailler pour cause dc maladie. 
hiessure, quarantaine ou maternité. Environ 95% des travailleurs canadiens 
hénéficient de cc programme. Voici une indication des taux des prestations 
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d'assurance-chOmage. des semaines de référence, des gains assurables, des 
(:()tiSaiioflS el de Ia (hiree des prestations. 

Taux des prestations: les deUX tiers de Ia moyenne des gains hebdomadaires 
assurables iiu cours des semaines de référence: maximum des prestations en 
1978—S160 par semaine: minimum—$32: et les prestat ions son! imposables. 

Semaines de référence: prestalions ordinaires—lO i 14 semaines d'emploi 
assurable durant la p'riode de reference suivant Ic taux de chOmage dans la region 
de residence habituelle dii requerant: prestations speciales: 20 semaines durant 
Ia periode de référence: ci periode de reference— les 52 clerniéres semaines ou depuis 
Ic debut de Ia derniCre série de prestations. suivant Ia période Ia plus courte. 

Gains assurables: maximum des gains assurables en 1978—$240 par semaine: 
minimum des gains assural)Ies en 1978 —$48 par Sernaifle. 

Cotisations: couistuon de base des saluriCs en 1978—$1.50 pour $100 des gains 
isstii'ah1es: i:otisatuon des emploveurs— 1.4 fois Ic taux des salaries: ci les cotisations 
son! (ledu(:t hles du revenu imposable. 

Durée des prestations: prestations ordinaires—a) phase initiale—une semaine 
pour chaque semaine cl(mploi assurable jusqu'I concurrence de 25: h) phase de 
prolongation fondCe sur la durCc de l'emploi-une semaine pour chaque période de 2 
semaines d'emploi assurahie j usqu concurrence (Ic 13 semaines de prestailons: c) 
phase de prolongation fondée sur Ic taux (IC chimage regional —jusqu'a 32 semaines 
supplémentaires suivant Ic taux de ch6mage regional: ci Ia durCe maximule des 
presialions est de 50 semaines. Preshuuions specialt's—a) maladie—jusqiia 15 
setnaines suivant Ia nalure de Ia mahadie: h) inaternilC —jusqu'a 15 semaines 
:onse(:uuives ommen(;ani au plus in! 8 serniiines avani l'accouchement ci se 
ierminani au plus turd 17 semaines aprés: ci c) prestations versées it 65 ans—somme 
ghohale equivaleni ii trois semaines de presiauuuns. 
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Travail 

Travail Canada a pour objectif général di' pramouvot r et de proteger les droi ts des 
parties engagées clans le monde du travail, un milieu de travail qui l'avorise le hien-
être physique et social, et une juste rétrihution du travail. II est également chargé 
dassurer laccés équitahle aux possihilités demplol. Plusieurs programmes et 
services importants appuient (;eS divers ohjectifs. 

En vertu du Code canadien dii travail, ii incombe en outre au ministre du Travail 
datorjser Ic renvoi de certaines plaintes au sujet (IC pratiques deloyales en matiére 
de travail au Conseil canadien di's re]atiuns (Ill travail et dautoriser Ii's plaignants a 
intenter des poursuites judiciaires. 

Travail Canada it des hureaitx regionaux dans les principaux centres dii Canada. 
Ces hureaux ant i leur téte des directeurs régionaux qui sont les promoteurs et 
principaux responsables de lapplication dii vaste éventail (IC politiques et 
programmes du rninistère thins les regions. 

Les trois principauX organes de coordination a Travail Canada soft Ic Groupe de 
coordination des politiques. Ic Groupe special de coordination et le Groupe des 
relations internationales et provinciales. 

Le Groupe de coordination des politiques cherche a arVIectero des questions qui 
preocdupent Ic puhlic au chapitre de Ia politique Cconomique et sociale. pour 
ensuite transmettre linformation au groupe pertinent: ii examine les questions qui 
ant pour Ic ministCre one pnrtee plus grande que les programmes courants. et  
formule différentes orientations possihles qui sont CtudiCes par Ia haute direction. 
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Le Groupe special de coordination travaille avec les administrations rCgionales 
ci centrales en vue (Fassurer lapplicalion adequate ci uniforme des nouveaux 
programmes de Travail Canada ci lelahoiation (IC systémes devaluation appropries. 

Le Groupe des relations internationales et provinciales OrgafliSe Ia parii(:ipaiion 
do ministère ii lactivite dorganismes internutionaux ci fCdCraux-provinciaux en 
assurant Ia liaison avec les gouvernements provinciaux ci les organes internatio-
naux: ii reprCsenle en outre Ic ministére ainsi que Ic Canada en ce qui concerne les 
affaires du travail atm niveau international, ci ii a des conseillers du travail a 
Bruxelles. Londres ci Washington. 

Recherche et elaboration do programmes 

Données sur le travail. La Direction des données sur Ic travail rccueille, traite ci 
diffuse les résultats de recherche en effectuant La planification. Ia conception, 
lapplication et lévaluation denquétes sur les salaires ci traitements les conditions 
(IC travail. les conventions collectives, les arrOts de travail et les organisations de 
Iravailleurs. 

Services centraux d'analyse. Cette direction gCnérale analyse Ia situation dans Ic 
mnonde du travail et produit des renseignements ci des rapports qui servent a 
lélahoration des politiques rninistérielles ci gouvernementales concernant Ia 
negociation collective ci les affaires du travail. Elle se compose de deux directions 
qui travaillent étroitement avec dautres directions du ministère. La Direction de Ia 
hihliothêque et des services dinformation fournit de Ia matière, publiée et non 
publièe, a lintention do ministCre. dautres ministéres et du grand public. La 
hibliotheque compte plus de 100.000 volumes portant sur les aspects économiques ci 
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socux des reldtions industrielles, et cite otfre un service de rprherc}ie sur tes lois 

du travail et les pratiques administratives qui sy rapportent a tous les niveaux 
d'administration publique du Canada. La Direction de l'analyse économique 
effectue diverses etudes portant sur les questions de rémunCration salariale et non 
salariale et stir les conditions economiques en génCral: elle fournit en outre des 
analyses pour Ic Centre d'information sur La nCgocialion collective. 

Conditions de travail, La Direction des conditions de travail est chargée de 
l'élaboration de programmes et de politiques visant a l'établissement de conditions 
Cconomiques Cquitahles a la fois pour lemployeur et pour le travailleur: ces 
conditions comprennent les salaires et traitements, les pensions. l'assurance et Ia 
durCe du travail. Elle effectue également des recherches pouvant porter sur les 
rapports entre In rémunération et les conditions de travail ou sur Ic taux de 
renouvellement et l'absentCisme. Le Bureau de La main-d'rnuvre feminine favorise 
lCgalité des chances pour les femmes dans Ic monde du travail. 

Sécurité et hygiene du travail. Cette direction élabore des politiques et 
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programmes visant a promouvoir des conditions et des pratiques do travail 
conformes aux normes do sécuritè et d'hygiene. Elle êtudie par exemple los effots des 
substances dangereuses. des bruits excessifs et de Ia manipulation de matières, et 
administre Findemnisation pour accidents du travail dans le cas des travailleurs rele-
vant de lautorité fédérale et des matins qui ne sont pas protégés par dautres lois. 

Relations en matière demploi. Cette direction execute des recherches, élabore 
des programmes et évalue los politiques du ininistére concernant les services 
ouvrifrs-patronaux. Elle élahore en outre des politiques et des programmes en vue 
de promouvoir Ic développement do relations constructives entro employeurs et 
travaillours. La cogestion ci Ia démocratie industrielle sont do son ressort. 

Services fédéraux de mediation et de conciliation 

Le Groupo (los services fedéraux do mediation ci do conciliation assure des 
services do conciliation, do mediation et darhitrage aux secteurs dactivité visCs par 
Ic Code canadieri du travail au moyen do recherches. do services de conciliation, do 
mediation et d'arbitrage et de lévaluation des programmes. 11 participe également a 
l'élahoration et a levaluation des politiques du ministCre concernant Ic rCglement 
des conflits. 

I , 

4 
r - 	- W-j  
 /L 

Ali 



Industrie et commerce 

Le minislere de lindustrie ci do Commerce cherche it promouvoir Ia croissance de 
leconomie canadienne en encourageant limplantation, le développement et 
l'efficaiité de liridustrie, lacroissement des exportations et l'élahoration de 
politiques do commerce extérieur, lexpansion dii tourisme et de l'industrie 
totiristique. ci lii cOmnlercialisation des cérêales et des oleagineux. Pour mener a 
hien ses programmes et atteindre ses objectifs, le niinistére emploie plus de 2.500 
personnes travaillant a Ottawa ainsi que dans 11 hureaux régionaux an Canada et 89 

05 tes da ns 64 a itres pa vs. 

Développement de Vinclustrie 
Par Ic biais iii' SI'S (livers programmes dencouragement et dexpansion. Ic 

iruiflistere offi'e aux hommi's daffaires canadiens renseignements. conseils et. dans 
hien des cas. aide financiere. Ces programmes visent ii stimuler Ic developpi'ment et 
l'efficai;ité de I'industrie manufacturiêre ci de Ia transformation seconclaire pour 
queue puiSse soutenir Ia concurrence au Canada et ii létranger, a accroitre Ia 
transformation stir place des richesses naturelles du pays. et  a assurer on plus grand 
controle interieur de I'économie canadienne et Ia prise en charge de son evolution 
future par des Canadiens. Le ministCre cherche en outre ii rCaliser et a maintenir un 
taux ClevC d'emploi thins lindustrie canadienne, it augmenter Ic revenu national et a 
attCnuer les (lisparites economiqucs. 

Les programmes d'encouragement du ministére sont trés vastes et couvrent tous les 
secteurs de lindustrie du commerce au Canada. 

Le Programme d'expansion des entreprises stimule Ia croissance des entreprises 
dans les secteurs de lii fahrii:ation el (1€' Ia transformation (Ic le(:oflorflic canadienne 
en fournissant de laide it i:ert,iint's sn:iCtés pour les rendre plus viables et plus 
concurrentu-'lli's siir La scene interniitionale. 

Le Programme de productivité de lindustrie du materiel de defense fournit une 
aide financiere ii lindustrii' canadienne pour queue participe aux programmes de 
production (Ic materiel de defense ci de materiel connexe a contenu hautement 
te(;h nologique. 

Le Programme stimulant Ia conimercialisation des céréales et oléagineux aide 
it realiser iine expansion soiitenue do marche reel total di's ci'reales et oleagineux 
i:inadiens par Ic moven de t;ontrihtitions et dassurance risqties. 

Le Programme daide au développement des marches des produits agricoles et 
alimentaires encourage Ia croissani;c s(ititentif' (Ii's ventes de produits agricoles et 
a! imentairi's stir les marches dexpi)I'tat ion et stir le tnari:liC canadien itO mOyefl 
(Itilli' aide financiére. 

Le Programme de développement des marches dexportation favorise Ia 
croissanci' soiitenue (II's cxportatiiins cantdiennes ati woven (IC subventions 
ri'n1I)oursil)It's desfinees it amonlir ci'i'ttiues depenses. 

Le Programme des projets de promotion fait Ia promotion (IC I'exportation de 
hiens et services canadiens au moven de foires (;Omnlerciales. de missions 
commerciales etrangeres an Canada et (Ic missions commerciales canadiennes a 
l'Ctranger ainsi que de documents de promotion. 

Le Programme d'assistance a Ia creation de modes amCliore Ia situation 
com:tirrentielle dii Canada stir le plan international dans l'industrie du vCtement, du 
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textile. du cuir et de Ia chaussure en encourageant Ia creation et les crêateurs de 
modes et en faisant valoir les rtalisations canadiennes dans cc domaine. 

Le Programme des machines, par une remise sur les droits de douane. pt'rmet 
an x Ut iii sat 'ii rs Ic ma chines ti 'ach et er de I 'qu i pe men t au plus has pri x possi hi c el 
en mënie limps. permit dUX fahri.ants canadiens de machines de hénéficier an 
flrIaXiiflhIi1 (Iii taril di protection. 

Le Programme d'aide aux constructeurs de navires fournit des subventions on 
contributions en vue daniel orer Ia position concurrentielle de I'industrie 
canatlienne des constructions navales. 

Pour se renseigner stir les ressources en information du ministére on peut 
coinmuniquer graluilement avec Ic Centre des entreprises dindustrie et Commerce 
a Ottawa en composant Ic numéro 7,énith 0-3200. Les hommes d'affaires canadiens 
peuvent recourir a cc service pour organiser des rencontres avec des fonctionnaires 
de nimporte quel autre ininistéi'e féch:raI. 



Expansion économique régionale 

l3ien uc Ic (aniida jouisse dun niveuu ile Vie qui est lun des plus eleves au 
monde, son histoire et sa géographie oft donné lieu a de grandes disparités 
economiques, sociales et culiurelles. On Irouve dune part des centres a forte 
concentration d'activité économique ci de population, et dautro part de vastes 
regions ou les niveaux de l'activité industrielle, de l'emploi ci des services sociaux et 
commerciaux se situent bien en decà des moyennes nationales. 

La creation du ministére de 1'Expansion Cconomique régionale, le 1er  avril 1969, a été 
le point culminant du processus amorcé en luillet de l'année precedente, lorsque le 
premier ministre a annoncé la formation prochaine d'un ministére chargé de 
concretiser de nouveaux efforts en vue de combattre les disparités économiques 
regionales. C'est dans ce but que le ministCre de l'Expansion économique régionale 
(MF:ER) favorise lexploitation des possibilités de dCveloppement dans les regions a 
faihle croissance. dc facon que celles ci participent au progrés économique et social du 
pays. Le programme daction du MEER comporte donc trois grandes catégories:les 
initiatives axées stir les possibilités de développement, les suhventions il lindustrie et 
les autres programmes. 

Possibilités de développement 
Cesl par Ic truchement des ententes-cadres de développement (ECD). conclues 

sCparément avec les provinces et appuyées par d'autres ministAres fédéraux, que 
sunt recensCes les possihilités de développement. L'exploitation de ces possihilitCs 
seffectue au moyen d'accords auxiliaires. Les activitCs actuelles couvrent tin large 
éventail de secteurs économiques. notamment Ia mise en valeur des ressources 
naturelles. Ia fabrication ci Ia transformation. les transports ci les communications, 
Ic tourisme et les terres septentrionales ainsi que dautres domaines, qui varient 
dune province a l'atitre. 

Subventions a l'industrie 

La Loi sur les suhventions au developpement regional adopiCe en 1969 ci prorogCe 
jusquen 1981, vise a stimuler les investissements thins le secteur inanufacturier et a 
relever Ic niveau de l'emploi dans les regions a faihie croissance. 

Aux termes de cette loi, des suhventions sont accordêes afin de favoriser 
limplantation, l'agrandisscmcnt ci La modernisation dusines de fabrication ci de 
transformation dans de grandes regions désignées, soit les quatre provinces de 
l'Atlantique. Ic Manitoba. La Saskatchewan, Ic Yukon et les Territoires du Nord-
Quest, de méme que Ia majeure panic de Ia province de Québec ci Ic nord de 
l'Ontario. de LAlberta et de Ia Colombie-Britannique. En outre, des mesures 
d'encouragernent spCciales destinCes a certaines industries de Montréal et des 
environs ont Clé adoptées en vertu de Ia Loi stir Ic ministCre de lExpansion 
economique régionale. Le secteur visé englohe Ic Montréal mCtropolitain et 
ci'rtiines piiilies di-' lit 'lone qui lentoure drns un rilvon (Ic 100 kilornCtri's. 

Autres programmes 

Des a(;tiviles particulieres d'aménagement rural sont exCcutées atix ternies de Ia 
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Loi sur laménagement rural ot le développement agricole (ARDA): en outre, Ic 
programme special ARDA prévoit dans certaines regions des projets visant 
améliorer Ia situation èconomique de Ia population d'ascendance indienne. Le 
ministère s'occupe également de I'Administration du rétablissement agricole des 
Prairies, qui vise i combattre Ia sécheresse et l'Crosion des sols. 

Organisation actuelle 
Le ministOre est entiCrernent décentralisC. ce qui lui permet de repondre 

rapidement et efficacement aux besoins locoux, provinclaux et rCgionaux ii rnesure 
qu'ils se prCsentent. L'organisation actuelle comprend l'administralion centrale é 
Ottawa. des bureaux régionaux ii Moncton. Montréal, Toronto et Saskatoon. un 
bureau provincial dans chacune des capitales provinciales et divers bureaux 
auxiliaires, 
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Consommation et corporations 

Consommation et Corporations Canada a éti cree en (lecembre 1967 afin de réunir 
SC)US un mme toit les lois fêdérales régissant les affaires et Ia consUmmation. Ses 
lois et politiques visent a encourager lefficacité et Ia productivite au niveau de 
loffre de biens et de services, et a promouvoir Ic traitement equitable de tous les 
partenaires du marchC. 

Quatre hureaux et les Operations extérleures travaillent ensemble a Ia réalisation 
des ohjeutifs du ministOre. 

Le Bureau de Ia consommation cherche a assurer an consommateur on 
traitement equitable (laos ses transactions. 11 Clabore des propositions lCgislatives et 
des programmes i lintention du consommateur et aide Ic personnel des regions a 
appliquer les lois de protection du consommatcur touchant lemballage, lCtiquetage, 
los poids et mesures et les produits dangereux; ii soccupe des plaintes et demandes 
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(IC renseignements, met en muvre des programmes dinformation et de recherche en 
inalire de consummation. appuie Ic travail de 16 hureaux d'aide aux consomma-
teurs situés dans diverses localités, favorise l'êvolution du mouvement de defense 
du consommateur au Canada uu maven de subventions aux organisations bénCvoles, ci 
apporte un soutien financier aux programmes de defense du cunsommateur. 

Le Bureau des corporations soccupe (Ill cadre kgisIalif rCgissant Ia honne 
conduite des affaires. II di'livre les charles de constitution aux nouvelles societes ci 
reglemenle Ia procedure dc faillite pour les entreprises insolvables et loctrot des 
licences aux syndics. Depuis 1972, ses programmes en matiere de faillile visent 
egtlernent a aider les personnes a faible revenu. 

Le Bureau de Ia propriété intellectuelle réunit les activités du ministére ayant 
trait aux brevets, marques de commerce, droits d'auteur et dessins industriels. 11 vise 
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a promouvoir linnovation, Ia créativité et Ia propagation et lutilisation de toutes les 
formes de connaissances. par l'attrihution de droits exclusifs de propriêtè pour les 
inventions (brevets), marques de commerce. dessins industriels. et  tie droits dauteur 
pour les uvres littèraires. théatrales. musicales et artistiques originales. Ces droits 
de propriété sont attribues pour permettre aux innovateurs de controler Ia 
reproduction de leurs creations et den tirer profit. et  den faire bénCficier bus les 
Ca nadiens, 

Le Bureau de Ia politique de concurrence applique Ia Loi relative aux enquètes 
stir les coalitions, qui vise it maintenir on système tie marchC concurrentiel. En vertu 
de Ia Loi, Ic Directeur des enquCtes et recherches it Ic pouvoir de mener des enquetes 
lorsquil it des raisons di' (;ruire quil pourrait v avoir infraction concernant entre 
autres les ententes, les fusions, les monopoles, la discrimination en matiCre de prix. 
les remises de promotion. les indications de prix trompeuses. Ia publicité fausse et 
deloyale ou Ic maintien des prix de detail. Les rCsultats des enquCtes soft transmis 
soit a La Commission des pratiques restrictives du commerce pour Ctre itudiés et 
presentes thins on rapport public, soil au Procureur gCnCral du Canada en vue 
(leventuelles poursuites judiciaires: ii revient i cc dernier de decider sil y it lieu tIe 
porter des accusations it Ia suite do rapport de Ia Commission. Des modifications a Ia 
Loi relative aux enquetes sur les coalitions concernant La politique de concurrence 
et La structure et l'efficicitè des i'ntreprises thins leconomie canadienne ont etC 
deposees au Parlement en noveirihre 1977. 

Les Operations extCrieures s'occupent ties hiireaux rCgionaux do ministCre i 
Vancouver, Winnipeg. Toronto. Montreal et Halifax et de ses 53 bureaux locaux et 
de district. Elk's mettent en muvre les programmes et activitCs do ministére dans les 
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diffrentes regions et sassurent que celui-ci fournit aux Canadiens des services 
rapides et pertinents. Les rCglements sappliquent a une vaste gamme de 
dornaines—des ailments aux textiles et deS produits dangereux, A Ia pri'cision des 
appareils de pesage et de mesure. On soccupe aussi de faillites et de publicitC fausse 
et trompeuse. Un service de consultation en matiêre de consommation est offert par 
les hureaux rCgionaux et par Ia moitie des bureaux de district. 



Affaires des anciens combattants 

l.ohjciit des Affatris des ancietis coinlatlianis est tLissiiri'r li' hien-irt 
ecoilomique, social, mental ci physique deS aflCieflS comh'attiints, de certains t:ivtls, 
et des personnes A leur charge. Les services. qui comprennent les pensions ci 
allocations danciens coinhatfants. les Soifls rneclicaux, les services (Ic (:()flSLiIItItiOn ci 
l'aide pour l'inst ruction des enfants des inoris de Ia guerre, soot assures par It 
ministére des Affaires des anciens combattants ci les quatre organismes qtii lui sont 
associes. suit La Commission canadienne des pensions, Ic Conseil (Ic revision des 
pensions. La Commission des allocations aux anciens conihattants ci Ic Bureau di 
services juridiques des pensions. 

Programme des affaires des anciens combattants 
Services aux anciens combattants. Le ministért' est chargé de I'iidminisiration 

des Lois fédérales qui prt'vml'nt des avanlages pour les anciens combatiants (ci 
(:ertains civils). les perstinnes a leur charge ci leurs survivants. Ces avantages 
comprennent: services médicaux ci dentaires: prothéses: programmes de soutien do 
revenu: aide financiérc d'urgence: services de consultailon destinés aux anciens 
c()mhattantS. aux personnes a leur charge et A leurs survivanis: aide pour 
linstruct ion des anciens combattants et de leurs orphelins: aide au logement pour 
les anciens combaiianis ci leurs veuves; et paiemenis pour I'inhumaiion danciens 
coml)aiiants. Lorsquil n'exisie pas (l'aide directe, on service special dirige les 
inieressés vers d'auires sources. 

Office de l'établissement agricole des anciens combattants. La Loi sur Ics terres 
desiinées aux anciens conibatiants éiaii one inesure de réadaptation d'aprés-guerre 
destint'e a orienter vers lagriculture les an lens combattants de Ia Seconcle Cuerre 
mondiale ef di.' Ia Guerre de Corée. Plus dc 140,000 anciens comhattants se soft 
etiblis en vertu des diverses dispositions de Ia Loi avant Ia date limite do 31 mars 
1975. Li.' 31 mars 1978, plus de 48.000 anciens comhattants avait'nt encore des 
contrats avec Ic directeur représentani Un endettement total d'environ 464 millions. 
LOffice di.' l'éiablissement agricole des anciens comhaitanis a aussi Ia responsahilité 
operationnelli' do programme special d'aide au logemeni des anciens combaitanis. 
En 1975, Ic ministCre des Affaires des anciens combatianis a Cté autorisé A en faire 
bénéficier Ies anciens combattants A revt'nu modesie. ainsi que les socieies A but non 
lucratif qui ohii*'nnent des prCts aux iermes de Ia Loi nationale stir Ihahitation 
(I.NH) en vue d'aménager des logemenis it prix modique destinCs dahord. mais non 
i'xc]iisivement, aux anco'ns cumI)attants. 

Programme de pensions 

La Commission canadienne des pensions administre La Loi stir les pensions en 
vcriu de Laquelle des indemnités sont accordees pour invaliditC ou déc('.s hO au 
service militairt'. La Loi prOvoit aussi Ic paicmeni de pensions aux survivants A 
charge. La Commission administre Ogalement les parties I A X de La Loi sur les 
pensions ci allocations de guerre pour les civils. qui prévoit des indemnitOs 
semblahies pour invaliditO ou dOcOs imputable au service durant Ia Seconde Guerre 
mondiale dans certains c)rganismes ou types demploi Otroitement associés aux 



forces armées, cumme dons Ic cas des marins marchands ou du personnel des 
services auxiliaires; Ia Loi dindemnisation des anciens prisonniers de guerre 
evades et fugitifs et aux personnes ii leur charge: et Ia Loi sur Ia prise en charge des 
prestations de Ia Commission do secours dHulifax qui autorise Ic versement d tine 
pension ii certiines personnes hlessCes lors de lexplosion survenue it Halifax en 
1917. La Commission juge Cgalement les demandes de pension en vertu de diverses 
autres dispositions tellos que Ia Loi sur Ia Gendarmerie royale do Canada ci Ic 
RCglcment stir lindemnisation en cas daccident daviation. 

Le Conseil de revision des pensions constitue une cour dappel finale pour les 
an(:iens combattants, los ani:iens membres des forces et les personnes a leur charge 
relativement it mutes les questions concernant les pensions dinvalidit ci 
linterpretation de Ia Loi sur los pensions Bien quil soit essentiellement tin organisme 
dappel, il petit examiner de nouvelles preuves documentaires. ci ses auditions doivent 
Ctro tenues dans Ia region do Ia capitale nationale. 

Bureau de services juridiques des pensions 

Le Bureau fournit tin seivice daide juridique aux personnes qui désirent 
presenter des demandes in vertu do Ia Loi sur les pensions et dautres lois et 
ordonnances connexes. Sa relation avec les requérants ou los pensionnés est une 
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relation avocat-client. Le Bureau est trés décentralisé. les avocats et Ic personnel de 
Soutien étant répartis dans 18 villcs au Canada. 

Commission des allocations aux anciens combattants 
La Commission a pour ohjeciif de voir a ce que les anciens combattants 

admissihies ci certains civils qui ne peuvent se trouver demploi a cause de leur age 
ou dune infirmité, ainsi que les veuves et les orphelins admissihies en raison du 
service dun ancien combattant. jouissent de tous les avantages prévus par Ia Loi sur 
Ics allocations aux anciens combattants ci Ia partiv XI de Ia Loi sur les pensions et 
allocations de guerre pour les civils. Elle est (;hargée de conseiller Ic ministre en 
matiére de legislation ci de réglementation: de rendre des decisions en vertu de 
certains articles de Ia Loi sur les allocations aux anciens combattants et de Ia Loi sur 
les pensions ci allocations de guerre pour les civils relevant exciusivement de sa 
competence: de faire fonction de cour dappel pour les requérants et prestataires 
lésés: et, de son propre chef, de procéder a Ia revision des decisions rendues par les 
autorités régionales afin de sassurer quelles sont en accord avec lesprit de Ia Loi, et 
que celle-ci est appliquCe uniformément dans tout le Canada. La Commission peut 
en tout temps examiner ci modifier ses propres decisions. 
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Sante et Bien-être 

Soins de sante 
I.e domaine de Ia sante reléve ii Ia fois de ladministration federale et des 

provinces. Au niveau national, le ministCre de Ia Sante nationale ci dii Bien-ètre 
social est le principal organisme competent. II soccupe de Ia promotion. de Ia 
protection et du rêtablissement de Ia sante des Canadiens. ainsi que de leur sécurité 
et bien-Ctre social. II travaille de concert avec dautres organismes fCdCraux et avec 
les services provinciaux et locaux. Les provinces soccupent directement de 
ladministration des services sanitaires. 



Ministère de Ia Sante nationale et du Bien-être social 
Objectifs et organisation. Le ministëre de Ia Sante nationale et du Bien-Ctre 

social a pour principal objectif le maintien de lam(lioration dc Ia qualite de Ia vie 
des Canadiens - leur bien-Ctre physique, économique et social. II cherche a réduire 
les effets nuisihles des facteurs environnementaux qui echappent au conlröle des 
individus et a encourager et faciliter l'adoption par les Canadiens dun mode de vie 
qui amCliore leur bien-Ctre physique. mental et social. Les moyens ernployés a cette 
fin comprennent Ia misc au point de narmes nationales. Ia sensihilisation de la 
population aux problemes sanitaires. (conomiques et sociaux, et l'Claboration de 
syslémes nouveaux ou améliorés d'exCcution. 

Les directions du ministCre chargees essentiellement des questions sanitaires 
sont: Protection de Ia sante, Services médicaux. Services et Promotion de Ia sante, et 
Sante ci Sport amateur, Trois directions - Recherche sur les politiques et 
Planification stratCgique. Affaires intergouvernementales et internationales et 
Information - fournissent une approche intégrCe aux services sanitaires et sociaux. 
I'M outre. Ic Conseil de recherches médicales est comptable au Parlement par 
lenIrcmisc do ministre dc Ia Sante nalionale et du Bien-étre social. 

Direction de Ia protection de Ia sante. Cette direction est chargCe de la misc all 
point dun programme intCgrC visant a protéger Ia population contre les risques 
pouVant provenir des aliments, mCdicaments. cosmétiques. instruments medicaux et 
appareils Cmettant des radiations, contre les agents inicrobiens et les environne- 
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ments technologiques ci SOcidUx nuisihies ii Ia sante. contre les polluants et les 
contaminants (IC toutes sortes, et conire les inédicaments ci appareils frauduleux. 
Elle assure lapplicalion des lois sur les alinients ci drogues. sur les stupéfiants ci sur 
les (liSp()sitlfs émettant des radiations. En outre, aux termes de Ia Loi sur les proditits 
dangereux, elle veille a Ia sUreté des produits. de concert avec Ic ministére de Ia 
Consommation et des Corporal ions. 

Direction des services médicaux. Cette direction soccupe des soins de sante et 
des services dhvgiène publique ii lintention des Indiens ci des Inuit et de tons les 
residents du Yukon it des Territoires du Nord-Ouest. ainsi que des services de 
quarantaine ci des services mCdicaux pour les immigrants. de Ihygiene des 
fonctiennaires, do service national de protheses. (IC Ia mCdecine de laviation civile. 
de I Vii Iou t ion (Ic ii ncapacite ci des services de sante durgence. 

Direction de Ia sante et du sport amateur. Cette directinn a pour objet 
(hr1i:ouraglr. de promouvoir et de développer Ia sante et Ic sport amateur en 
tiivorisant hxcellence chez les athletes canidiens et Ia participation a des uctivités 
orientées vers Ic conilitionneroent physique el Ic loisir. 

Direction des services et de Ia promotion de Ia sante. Cci Ic direction cherche a 
prornouvoir Ia sante it le hien-Cire des Canadiens. Ia prevention de Ia maladie et de 
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lincapacité, et a aider a Ia mise sw' pied et au mainhien de services de soins adéquats 
pour bus les Canadiens. Elle veille entre autres a ce que soit respectCs par les 
provinces les accords de financement des programmes Ctahlis, et elIe effectue des 
recherches et des analyses sur les politiques a court terme. 

Regimes d'assurance 
Assurance-hospitalisation. Les regimes provinciaux d'assurance-hospitalisation. 

en application dans toutes les provinces et territoires depuis 1961. couvrent 99% de 
Ia population du Canada. Aux lermes de Ia Loi de 1957 sur lassurance-
hospitalisation et les services diagnostiques, le gouvernement federal aide les 
provinces a payer le coüt des services hospitaliers fournis aux malades proteges par 
ces regimes. 

Assurance-maladie. Ce régime public de soins mCdicaux relCve de la Loi sur les 
soins medicaux adoptee par Ic Parlement en dCcembre 1968. Les contributions 
fédCrales aux provinces participantes sont devenucs payables Ic ier  juillet 1968. Le 
1 uvril 1972, toutes les provinces et territoires avaient adhCré au programme 
fédéral. Le regime doit s'adresser a tous les residents admissibles a des conditions 
Cgales et doit couvrir an moms 95% de Ia population admissible de Ia province. La 
protection dolt porter sur tous les services mCdicaux nCcessaires dispenses par un 
meth'cin OU un chirurgien. 

Financement. Jusqu'en avril 1977, les contributions fCdérales aux provinces pour 
les services (Ic soins mCdicaux et hospitaliers Ctaient fondées sur Ic coUt des services 
assures. ladministration fédérale remboursant aux provinces environ 50% de leurs 
dépenses. La Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre Ic gouvernement federal et les 
provinces ci sur le financement des programmes étahlis a modifiC Ia mCthode de 
financement fédCral. Les contributions fédérales s'effectuent maintenant sous forme 
de transferts d'impáts et de paiements de pérCquation aux pruvinces, et de 
paiements comptant par habitant de valeur egale. Les normes nationales Ctablies par 
les mesures legislatives précédentes sont conservées. Les nouveaux accords de 
financement prévoient également d'autres contributions par habitant pour le cout de 
certains services de soins pro]onges. 

Programmes de sante provinciaux 
La rCglementation des soi us do sauté, l'rxplfntation des regimes dassurance-

inaladie et Ia fournituro directe do services specialises relCvent des provinces. Les 
soins (tans des étiblissements et les SoinS ambulatoires pour Ins tuherculeux et les 
malades mentaux sont dispenses par des organismes des minisberes charges de La 
sante. Les programmes provinciaux accordent de plus en plus d'attention aux 
services de prevention. Des programmes concernant des problémes de sante 
particuliers comme Ic cancer. lalcoolisme et Ia toxicomanie, ins maladies 
vénCriennes et Ihygiene dentaire sont mis au point par des organismes publics. 
souvent en collaboration avec des associations bCnCvoles. Un certain nombre de 
programmes provinciaux visent egalement a repondre aux hesoins de groupes 
particuliers comme les mCres et les enfants les personnes ágées. les persorines 
nCcessiteuses ci les personnes ayant besoin de réadaptation. 

Pour ce qui concerne lhygiène du milieu, les fonctions dCducation. dinspection 
et dapplication des normes sent souvent partagées entre les ministCres provinciaux 
de Ia Sante et dautres organismes. 
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Sécurité sociale 

Les autorités fédérales, provinciales et locales offrent une vaste gamme de 
programmes publics de services sociaux et de sécurité du revenu, qui sont complétés 
par les organismes bénévoles. us comprenrwnt les regimes dassurance revenu et les 
mesures de soutien du revenu provinciaux et fédéraux, ainsi que lassistance sociale 
fournie par les programmes provinciaux et municipaux. 

Assurance revenu 
Régime de pensions du Canada et Régime de rentes du Québec. Le Régime de 

pensions du Canada et Ic Régime de rentes du Québec soft des programmes 
obligatoires dont les cotisations sont fondées sur les gains et qui offrent des pensions 
de retraite, des pensions dinvalidité. des prestations pour les enfants de cotisants 
invalides, des prestations pour les conjoints survivants et les enfants de cotisants 
dCcCdCs et des prestations de décés payahles globalement. Les prestations sont 
indexCcs chaque année sur le coat de la vie. 

En 1978. les salaries ont verse 1.8% de Ia part de leurs gains annuels entre $1,000 et 
$10,400 et leurs employeurs ant verse une cotisation Cgale. Les travailleurs 
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autonomes oft payé 3.69b. selon Ia méme êchellc de gains. Le plafond des gains 
($10400 en 1978) sera augmenté de 12.5% chaque année jusquá cc quil atleigne Ia 
movenne des gains des travailleurs canadiens (Ic lindustrie. établie par Statist ique 

Sécurité de Ia vieillesse, supplement de revenu garanti et allocation au 
conjoint. La pension de securite (le vicillesse (sV) est payable i toute personne ágée 
de 65 ans on plus qui it satisfait aux conditions de residence. Un pensionnC peut 
recevojr indéfiniment des versements a létranger sil a résidC au Canada pendant 20 
ans aprés Iãge de 18 ans: autrement. les versements ne durent que six mois aprês Ic 
mois de depart du Canada. 

Le supplement (Ic revenu garanti (SRG) peut étre ajoutC a la pension de base de 
SV. scion les rCsuttats dun examen du revenu. Le supplement nest payable que 
pour six mois ii lextérieur du Canada. 

Le conjoint dun pensionnC peut avoir droit a une allocation au conjoint (AC) sit 
a entre 60 et 65 ans et satisfait aux conditions de residence de Ia SV. Cette aUocation, 
tout comme le SRG. est accordCe dapres un examen du revenu. 

La pension de SV ci lAG maximale sont indexCes chaque trimestre sur lindice 
des prix ii la (:OflSOfllmation. En juillet 1978, lAG maximale était de $259.31: Ia 
pension mensuelle de SV. $159.79: Ic SRG mensuel maximal pour un pensionnC 
cClihataire on un pensionné mane dont Ic conjoint ne recevait pus de pension de SV 
ou dAC. $112.08: ct pour un couple mane (tous deux pensionnes). Ic SRG mensuel 
maximal Ctait de $99.52 chacun. 

Allocations familiales. Les allocations familiales (AF) soft versCes tous les mois 
ii legard des enfants de moms de 18 ans qui resident au Canada et qui sont sous Ia 
garde de parents on de tuteurs, dont lun au moms doit Ctre citoyen canadien on 
resident permanent du Canada en vertu de Ia Loi sur limmigration. Dans Ic cas 
dune personne admise au Canada en vertu de Ia Loi sur limmigration a tune de 
visiteur on de titulaire dun permis, Ia pCniode dadmission doit Ctre dun moms un 
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an et, durant celle-ci le revenu do cette porsonne doit être assuetti a flmpOt 
canadien sur le revenu. 

En 1978. Ic taux fédéral des allocations familiales était de $25.68 par mois. Los 
provinces peuvent modifier les taux des AF SOUS reserve de certaines conditions le 
Québec et l'Alberta ont choisi cette formuJe. Le Québec et 1'Ile-du-Prince-Edouard 
ont des regimes qui complAtent ceux du gouvernement fCdéral. 

Assistance sociale. Toutes les provinces ont des programmes dassistance sociale 
a linlention des personnes nécessiteuses. L'assistance, accordée en fonction des 
bosoms, pout viser des articles particuliers des services de soins non assures et les 
frais détablissements de solos spCciaux. Les services peuvent comprendre des 
services de soutien tels quo los services daide-ménagere, do garderie et de 
déve]oppement communautare et de prevention comprenant orientation et 
réadapta ti on. 

Régime d'assistance publique du Canada. En vertu do Régime d'assistance 
publique du Canada (RAPC), Ic gouvernement fCdéral assume 50% des frais 
dassistance et do hien-Ctre social aux personnes admissibles suivant Ia loi 
provinciale. La plupart des provinces ont éliminé les regimes pour les aveugles et los 
invalides; ces personnes peuvent recevoir une assistance en fonction du hesoin par 
lintermédiaire des regimes provinciaux dassistance sociale dans le cadre du RAPC. 

Services d'aide a I'enfance. Los services officiels pour Ia protection et le soin des 
enfants négligés on privCs de soins parentaux temporairement on de facon 
permanente comprennent ]a protection dans leur propre foyer. dans un foyer 
nourricier ou dans on Ctablissement, ainsi quo des services dadoption et des 
services aux parents célihataires. Ces programmes soot administrés par les autorités 
provinciales on par les sociCtCs daide a lenfance. 

Des garderies sont exploitCes par des administrations locales, des associations 
bénévoles on des organismes de hienfaisance, ou encore a titre commercial. Outre 
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l'autorisation, elles doiveni satisfaire aux normes établies par Ic gouvernement 
provincial. 

Services aux personnes ãgées. De facon générale, des soins en établissement sont 
offeris aux personnes ãgées qui ne peuvent prendre soin d'elles-mémes. A certains 
endroits, des organismes publics et hénévoles ont Egalement mis sur pied des 
services d'infirmiéres visiteuses, d'auxiliaires familiales, de consultation, d'informa-
tion et d'orientation, de cantines mobiles, ainsi que des visites amicales et des 
répertoires de logements. Des logements a loyer modique oft été construits dans 
nombre de localités. et  on a creé des clubs et des centres de loisirs. 

Le programme fédéral Nouveaux Horizons accorde des subventions a des groupes 
de retraités pour des projets a but non lucratif dans des domaines tels que Ic 
conditionnement physique. l'artisanat et les passe-temps divers, les programmes 
historiques. êducatifs et culturels les services sociaux, les services dinformation ci 
les centres dactivité. 

Sante et bien-être et sécurité sociale sur le plan international 

Le Canada participe a l'activité internationale en maiière de sante. hien-éire et 
sécuritC sociale. Le ministCre de Ia Sante nationale ci do Bien-Cire social reprCsente 
Ic Canada an Cornité exécutif de 1'UNIcEF. a I'Organisation mondiale de Ia sante. a 
lOrganisation panamCricaine de la sante, a Ia Commission des stupefiants de l'ONU, 
et aux conferences ei colloques pertinents des Nations Unies. II fait egalement partie 
de plusieurs organismes internationaux non gouvernementaux qui s'occupent de 
politique sociale. Au besoin. des accords bilatéraux sont conchis en matiére de sante 
et de sCcurité sociale. Les ministCres et organismes provinciaux participeni 
également a l'activitC dans ces domaines. 
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Péches et Environnement 

Pëches et Environnement Canada, crêê en juin 1971, regroupe les principales 
fonctions fédérales en matière (IC protection, de conservation et de misc en valeur 
du milieu ci de ses ressources renouvelables. 

Les principaux ohjectifs do ministére sont les suivants: administrer les 
programmes relatifs aux ressources renouvelables ci fournir des services connexes; 
fournir des services météorologiques et climatologiques et effectuer de Ia recherche 
atmosphérique: enrayer Ia pollution de lair, des caux ci des terres et prévenir de 
nouveaux risques: évaluer et réduire les effets néfastes dimportants travaux 
réalisés sur tes terres fédérales ou au moyen de capitaux fedéraux: mettre sur pied 
des programmes a long terme de qualite de lenvironnement: promouvoir ci appuyer 
les initiatives internationales concernant lamenagement do milieu et des ressour-
ces; et êlihorer des programmes dinformation et déducation. 

Le ministére se compose de trois principaux éléments: le Service des péches et de 
Ia mer ci tes Services (IC lenvironnement, qul relévent chacun dun sous-ministre 
adjoint principal. ci Ic Service de Ia planification et des finances, dirigé par un sous-
ministre adjoint. 
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Service de Ia planification et des finances 
Ce service se compose de deux secteurs principaux, Fun chargé d'appuyer les 

politiques et lautre de fournir des services de soutien généraux. Les deux directions 
chargées dappuyer les politiques aident i l'élahoration des politiques du mnisiére 
et donnerit au minisire ci au sous-ministre une vue d'ensemhle qui permet 
dharmoniser les activités du ministére. Les directions chargecs des services 
généraux Olaboreni des lignes directrices, des procedures et des systérnes a lappui 
de tous les éléments du ministère el assurent Ia liaison avec des organismes 
centraux cornme Ic Conseil dii Trésor et Ia Commission de Ia Fonclion puhlique. 

Bureau fédéral des evaluations environnementales 

Le processus d'évaluation ci d'examen en matiCre denvironnemeni a été insiitué 
pour veiller ii Ce que les repercussions sur lenvironnement soient prises en 
consideration dans les premiers stades de lélaboration de nouveaux projets. 
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programmes et activitês du gouvernement fédéral, qu'une evaluation environne-
meniale soit effectuée avant que des decisions irrAvocahies soient prises qui 
pourraient avoir des effets néfastes siir lenvironnement. et  que les résultats de ces 
evaluations soient utilisCs pour Ia planification. Ia prise de de(:isons et Ia mise en 
wuvre. Les organismes fédéraux doivent passer leurs activitCs au crihie, et, si Ion 
découvre quune activité pourrait avoir des effets néfastes importants. ii faut que 
cette dernière soit examinCe par on groupe indépendant du Bureau fédéral (les 
evaluations environnementales. Suivant les lignes directrices Ctahlies par ce groupe, 
on document sur les repercussions environnementales est préparC et soumis a un 
examen public. Après avoir étudiC tous les éléments de Ia situation, le groupe 
recommande au ministre de lEnvironnement des mesures a prendre. 

Organes consultatifs 
Le Conseil consultatif canadien de renvironnement est chargé de conseiller le 

ministre dans quatre domaines généraux: I'ètat de lenvironnement et les dangers 
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qul le menacent, les prioritês des programmes fédéraux ou fêdéraux-provinciaux, 
l'efficacité des mesures prises par le ministère pour rétablir. maintenir ou relever la 
qualité de I'environnement, et les autres questions que Ic ministre peut juger utile 
de lui confier. 

Le Conseil consultatif canadien des forts est comptahie au ministre de son 
activité et fail des recommandations concernant les niesures ii prendre dans des 

Pun: notional de Yoho (C..13) 
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domaines de competence fédérale en ce qui a trait aux ressources forestiêres 
renotivelables. Le Conseil consultatif canadien des péches conseille le ministre. de 
I'exterieur du gouvernernent. au  sujet de Ia politique génCrale concernani les 
ressources halientiques. Ces organes consultatifs examinent les programmes, en 
evaluent les repercussions et assurent Ia liaison avec des organismes privés. On 
reirouve parmi leurs memhres deminents Canadiens des milieux indusiriel. 
universitaire ci scientifique. Le Conseil consultatif canadien des forCts comprend 
des reprCsentants des ministCres provinciaux charges des ressources naturelles, ci Ic 
Conseil consultatif canadien des péches. des représentants de Ia péche commerciale 
et sportive. 
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Agriculture 

Ag!'i(;L11111r' (mniid4i exerce ds fonctions inie.ressant tons les Canadiens. de 
lexl)loiIant agro:oLe an (;onsomrndteur. Lactivitê do ministére et des organisrnes 
(OflflPXPS esi rgie par 38 lois du Parlement. 

Organisation 

Six directions formeni Ia structure do rninistere. La Direction des politiques. de Ia 
planification et de I'évaluation planifie et applique les politiques dans tons les secteurs 
dactivitk ci cue fournit les données economiques pour Ia planification des politiques 
et des programmes. La Direction de l'hygiène vt(rinaire est chargée (IC linspection des 
viandes ainsi que du diagnostic et de Ia repression des maladies animales ci de Ia 
recherche connexe. La Direction de Ia production et des marches soccupe de 
lapplication des lois concernant les produits alimentaires. Ies approvisionnements 
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agricoles et Ia lutte contre les ravageurs et les maladies des cultures. La Direction de Ia 
recherche, qui compte 47 êtahlissements, execute des programmes visant a. resoudre les 
problemes de production. de protection et d'utilisation des cultures et des animaux. 
Deux attires, celle des affaires financiCres et administratives et celle de l'administration 
(lu personnel. completent La structure du ministêre. 

Organismes connexes. Le ministre de l'Agriculture est comptable au Parlement 
pour sept organismes connexes. L'Office de stabilisation des prix agricoles vient en 
aide aux agriculteurs en fixant des prix de soutien pour certains produits 
alimentaires. LOffice des produits agricoles achéte, vend ou importe des produits 
agricoles afin de maintenir on Cquilihre satisfaisant des stocks d'aliments au pays. 
La Commission canadienne du lad soutient les prix sur Ic marchC des principaux 
produits laitiers de transformation. La Commission canadienne des grains délivre 
les permis aux exploitants delevateurs a grain. recommande des categories de 
classification pour les grains canadiens, inspecte ci pése les grains, et exploite tin 
lahoratoire de recherche sur les céréales ci les oleagineux et six ClCvateurs a grain 
fCdéraux dans I'Ouest canadien. L'Office canadien des provendes assure des 
approvisionnements sufuisants en cérCales fourragCres a des prix stables. La SociétC 
du credit agricole accorde des prets aux agriculteurs ci aux syndicats agricoles. Le 
Conseil national de commercialisation des produits agricoles surveifle Ia creation ci 
le fonctionnement des offices nationaux dc commercialisation. 

Programmes et politiques 

Le ministCre joue on role dc premier plan dans leffort do gouvernement fédéral 
en vue détahlir one strategic nationale de l'alimentation pour Ic Canada. En 1977-76, 
ii a organisC une sCrie de rencontres entre des ministres fCdéraux et des 
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reprêsentants des industries alimentaire et agricole, des consommateurs ci des 
gouvernements provinclaux pour examiner quatre propositions. Les rencontres ont 
abouti a une conference sur Ia strategic nationale de l'alimentation a Ottawa. Un 
plan a long terme de développement agricole est également mis au point a titre 
d'ClCment essentiel de cette strategic. 

La campagoe déradication de Ia brucellose dans ]es troupeaux canadiens sest 
intensifiCe en 1977-78, par Ia mise en wuvre dun nouveau reglement qui impose des 
controles rigoureux des ventes ci des mouvements du bétail. Aux termes de ce 
nouveau rCglement. le Canada est divisé en trois regions suivant l'incidence de Ia 
brucellose dans chacune: les regions exemptes de brucellose. les regions ii faihle 
incidence et les regions non dCsignées. Le nouveau regleinent contrOle Ic 
mouvement du bétail vers des destinations oU les niveaux de I'infection sont 
inférieurs a celui qui existe lii oü il se trouve. 

La Loi sur Ic paiemenl anticipé des rCcoltes, mise en wuvre en 1977, aide les 
agriculteurs a accroitre leur efficacité en maliCre de commercialisation. Aux termes 
de cetie loi. Ic gouvernement fédéral garantit les préts accordés aux groupements de 
producteurs dont les membres ont hesoin dune avance comptant sur leur récolte 
emmagasinable. Le gouvernement fédéral paie également les intérCts sur ces prCts. 
Le programme vise a rCpartir les ventes sur la durée d'entreposage dune rCcolte de 
facon a permettre a lagriculteur de vendre une panic de sa récolte plus lard dans Ia 
saison, a un moment oC les prix sont normalement plus élevés. 

Pour favoriser Ic mouvement dexportation du grain canadien, on a effectué des 
travaux dune valeur de $11.5 millions au terminal a grain de Prince Ruperl (C-B.). 
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On a aménagê entre autres on nouveau quai et une installation a haute capacité 
pour Ic chargement des navires, èlargi les installations pour le nettoyage ci aménagé 
one usine de boulettage. 

Les prix de divers produits oft été soutenus en 1977-78. par des achats ou par des 
paiements dappoint. Des paiements ont été effectués pour les animaux dabattage, le 
maIs, les tomates et concomhres de serre, les poires dété. les cerises douces, les 
abricots de Ia Colombie-Brit.innique. les pruneaux. les pommes de terre hatives et 
les hetteraves a sucre. On a acheté les excédents (IC peches a noyau non adherent et 
de poires Keiffer de lOntario. 

A litre de mesure supplémentaire de protection du hetail canadien, un groupe 
delude fédéra] a été instiiué pour contenir et éliminer toute maladie exotique qui 
pourrait affecter le bétail canadien. Ii sagit de maladies qui viennent de létranger et 
qui ne sont pas Ctablies au Canada. Connu sous le nom dOrganisation canadienne 
pour Ièradication d'urgence des maladies et dirigé par un représentant de Ia 
Direction de I'hygiCne vCtCrinaire du ministére, Ic groupe comprend des vétéri-
naires. des experts en logistique, des environnementalistes et des Cpidemiologistes 
des administrations fédérale ci provinciales et des universités. Si Line maladie 
exotique, par exemple Ia fiCvre aphteuse, devait se declarer, on imposerait Ia 
quarantaine a lendroit méme oU se trouve Ic foyer de Ia maladie et dans les secteurs 
avoisinants. Tout Ic bétail de Ia region serait examine, et les animaux infectés 
seraient détruits. 

Vergers en fleurs prés de St. Cotharines (On t) -0- 
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Affaires extérieures 

Le mnistere des Affaires extêrieures a trois grandes fonctions: 1) informer et 
conseiller Ic gouvernement en matière de politique étrangère, meitre en ceuvre ses 
decisions i cet égard. promouvir les intêrCts du Canada a lCtranger et auprCs 
dorganisations internationales par Ia négociation daccords internationaux et 
d'autres moyens; 2) promouvoir une meilleure connaissance du Canada et des 
Canadiens dans les autres pays; et 3) venir en aide aux Canadiens a létranger. 

Ladministration centra}e est a Otlawa. Le Canada a des missions diplomatiques, 
ambassades ou hauts-comniissariats dans 74 pays, et certaines missions sont 
accrêditées aupres de 71 autres gouvernements. Quatre-vingt-sept pays oft des 
missions diplomatiques au Canada. et 45, des représentants non residents. 

Services a l'intention des Canadiens 
Services consulaires et de passeports. En 1977, le ministère a délivré 739.353 

passeports et litres de voyage et. par lentremise de ses missions a létranger, est venu en 
aide a plusieurs millieN de Canadiens aux prises avec des difficultes financiéres, 
familiales ou juridiques. 

Aide juridique. Les directions des affaires juridiques du ministére aident les 
citoyens et les sociétés du Canada dans leurs demandes de compensation auprès des 
gouvernements étrangers ci leur fournissent des conseils en matiére de droit 
international privé. 

Relations avec les universités. La Direction des relations avec les universités 
favorise l'é:hange dintellectuels. détache des hauts fonctionnaires auprès des 

- 	 ''-• ... 	 '--,'-.-'''Z 

t 
61 

I 
____ 	- 



J*A 

AFFAIRES EXTERIEEJRES 	 325 

universités, désigne des conferenciers et dherche a promouvoir les etudes 
canadiennes a létranger. 

Recherche historique. La Direction des affaires historiques met les archives do 
ministCre a Ia disposition des intellectuels et publie Ia sCrie Documents relatifs aux 
relations extérieures du Canada. 

Information du public. La Direction des relations publiques cherche a 
sensibiliser davantage les Canadiens i Ia politique étrangére do gouvernement et 
aux questions qui Ia sous-tendent. 

1 I )nn Jam 	',i' Tetatri d F I F 	\ ,-'tffairvs exteneunFs, (IcCue,IIiF hi princesse ,\4uzricI Iors de so visIte (1 
Viwa. so tilh' li naIssanc' l.a print e,se des Pays-Bus. L'gée de 35 uns, est née ?i Oltawu durnnt Ioccupotion de 
hi Hoflande par les nazis. 

Agence canadienne de développement international (ACDI) 
En 1977-78, I'Agence canadienne de developpement international. organisme d'Etat 

chargé de l'application do programme canadien de cooperation avec les pays en 
développement. a entrepris une revue complete de son activité afin de mieux répondre 
aux besoins du tiers monde et de refléter les interrelations croissantes entre les pays 
industrialisés comme le Canada et les pays en développement. 

Le montant de l'aide officielle au développement accordé par le Canada pour 
l'année financiére se terminant le 31 mars 1978 se chiffre a $972.5 millions, ce qui ne 
comprend pas les frais administratifs ($29.5 millions). En 1977-78, Ia plus grande 
part de ces credits. soit $636.8 millions, a 06 consacrée au financement do 
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programmes bilatéraux. LAsie en a reçu Ia plus grande proportion, soit $230 
millions, l'Afrique dii Commonwealth $100 millions, l'Afrique francophone $110 
millions. l'Amérique latine $30 mi]lions, et les Antilles $30 millions. Le reste a êté 
affecté a d'autres programmes. par exemple aux secours d'urgence. 

L'aide hilatérale comprend quatre volets principaux: aide a Ia mise en ceuvre de 
projets, aide alimentaire. aide relative aux produits et facilités de credit. L'aide A Ia 
mise en puvre de projets, la plus importante, est financée par des prCts et des 
subventions accordCs par lACDI pour Ia réalisation de projets spécifiques de 
développement. Elle comprend l'envoi d'experts-conseil canadiens (552 dans 58 
pays en janvier 1977) et Ia formation des nationaux. au  Canada ou ailleurs, afin de 
les preparer a prendre Ia relCve (pres de 1.100 en janvier 1977). Vient ensuite laide 
alimentaire. L'aide relative aux produits consiste essentiellement en on cornpte sur 
lequel des sommes soft prelevees pour lachat au Canada de matiCres premieres, de 
produits semi-ouvrés et d'engrais. Des préts de faveur de plus de $100 millions sont 
accordés a plusieurs pays: ils constituent une forme de credit fort souple. 

L'aide multilatérale ($289.3 millions en 1977-78) est le deuxième poste en 
importance au budget. Sm' ce montant, $97.5 millions ont Cté allouCs a I'aide 
alimentaire, surtout dans le cadre du Programme alirnentaire mondial. Le deuxiéme 
bénéficiaire a été l'Association internationale de développement. organe de Ia 
Bunque mondiale: la contribution canadienne a la quatriéme reconstitution des 
ressources de La hanque pour la période 1975-77 s'élève a $276 millions. Le Canada 
est également memhre de la Banque asiatique de développement. de Ia Baoque de 
développement des CaraThes et de la Banque interaméricaine de développement. et  
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olirnentc,ire en 1977-78. 

ii a eté Ion des promoteurs de Ia creation do Funds africain de dèveloppement. Il 
i.nmpte parmi les prin:ipaux participants au Programme des Nations Unis POUr Ic 
developpement depuis (a creation de cetut-ci en 1965: sa (:ontribution pour 1977-78 
SE' chiffrait a $34 millions. Le Canada participe ègalement a d'autres programmes des 
Nat ions lJnies, notamment au Funds des Nations Unies pour l'enfance. 

I Ine part croissante du programme (laide do Canada met en cause des 
oriinisations nun gouvernementales. L'ACDI suhventionne jusquil 5011/o rIo coüt de 
cerlains projets. ce qui reprêsentait one contribution totale de $41.9 millions en 
1977-78. Elle encourage ègalement les entreprises canadiennes ii participer all 
developpemeni industriel des pays do tiers monde en les invitant ii investir en 
(:Oparticipi-lt ion. 

Service administratif canadien out re-mer (SAco) 

Des sa creation par un grotipe demint'nts hommes d'affaires en décemhre 1967. et 
fort ne Iappui ne l'Agence (;anadienne de devetoppemeni international, Ic SAI;n scsi 
fixé trois ohjectifs: accroitre l'efficacitC ella productivite des pays en developpe-
ment et (Ic Ia population indienne do Canada en relevant leur economic et leur 
niveau (Ic vie: offrir on défi ci one occasion de reprendre Ia Vie active a des 
centaines de Canadiens a Ia retraite qui ont encore heaucoup i donner et dCsirent 
mettre a contribution leur competence et leur Cnergie: et contribuer au maintien de 
Ia reputation de <hon voisins dont jouit Ic Canada dans Ic monde enhier. 

Des centaines de lettres exprimant Ia satisfaction de clients de toutes les parties 
do monde pour les services rendus par les bénévoles du SACO. constituent une 
preuve évidente du succès de cette entreprise. Le SAW a réalisé 1.700 projets dans 
plus de 70 pays en dCveloppement. et  Ic programme d'aide aux Indiens du Canada 
connait unc expansion rapide. 
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Service universitaire canadien outre-mer (Suco) 
Depuis 1961, Ic Slico a envoyê plus de 6.000 coopérants cle tolis ilges ci de toutes 

professions pour combler des pénuries temporaires de rnain-d'wuvre dans les pays 
en développement. 

Les pays ou organismes bénêficiaires aident a payer Ic salaire du coopérant aux 
taux locaux. Le Sum organisation indépendante a hut non lucratif, assume les frais 
medicaux, d'assurance. d'orientation et de voyage. La durée des contrats est 
généralement de deux ans. 

Le Suco s'occupe également do financement dun petit nombre de projets d'auto-
développement outre-mer et de l'éducation do public au Canada. Ses fonds 
proviennent en grande panic de lAgence canadienne de deveioppement internatio-
nal (AcDI). ci Ic reste est fourni par des particuliers, corporations. fondations, 
groupes (:ommunautatres et gouvernements provinciaux. 

Centre de recherches pour le développement international (CRDI) 

Le CRDI a été institué en 1970 par une loi du Parlemenit en réponse au besoin dun 
organisme pouvant faire preuve de plus de souplesse quun ininistêre dans le 

line ensergnune du SVCO en lamuique uvec 
une de ses elèves. 
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riivtsru pri maire des pays en développement. Line élêve plus (e danne ici an coats de lecture 6 des éhives de 
niveou infOrieur dons line petite loculité des Philippines. 

domaine de l'aide financiére a a recherche sur les problémes des pays en 
développement. II a pour mission de favoriser le développement éc000mique et 
social de ces pays, en particulier l'amélioration des conditions d'existence de la 
population rurale, par le moyen de recherches visant a adapter les connaissances 
scientifiques et techniques a des hesoins précis. 

Les travaux de recherche sont presque entiérement concus et réalisés par des 
scientifiques et des technologues des pays et des regions intéressés, en fonction de 
leurs propres priorités. Le Centre, quant ii lui, raffine les propositions de recherche. 
recommande les projets a suhventionner, suit de près leur déroulement et diffuse les 
résultats obtenus. 

Les critères devaluation des propositions de recherche sont les priorités des pays 
en developpement, lea possibilités d'application des rCsultats dans dautres pays. Ia 
reduction des inégalités dans les niveaux de vie. le plein emploi des ressources et de 
Ia main-d'ceuvre locales, et Ia contribution a Ia formation et a l'expérience des 
chercheurs autochtones. 

L'accent est mis particulierement sur les secteurs suivants: agriculture. alimenia-
tion et nutrition, sante. information, publications, et sciences sociales et ressources 
humaines. 
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Le CRDI est finance entièremenl par le gotivernement (lu Canada. mais ses 
politiques sunt etablies par on conseil dadministration international. Le président. 
Ic vice-president et neuf des 21 gouverneurs administrateurs doiveni étre canadiens. 
Les 10 autres membres viennent habituellement de t'etranger. notamment de pays 
en developpement. Le siege social est situé a Ottawa, et ii existe des bureaux 
regionaux en Afrique, en Asi. en Amérique latine et au Moyen-Orient. 
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Defense nationale 

id pulitiqiie de detense (Lu Can.uia vise it assurer ie muntien de La seciirite et de 
linilepenilance do pays. A cette fin. les Forces canadiennes sont liées par des 
accords de sécurité ci de defense collectives avec les allies du Canada dans le cadre 
de l'Organisation do Traité de lAtlantique Nord (OTAN) et avec les Etats-Unis en 
vertu de l'accurd du Comma ndement de La defense aérienne de l'Amérique du Nord 
(NORAn). cues assument diverses missions de maintien de La paix ci (I observation 
pour le compte des Nations lJnies id veillent au maintien de laptitude du Canada a 
fonctionner a litre d'Etat sotiverain sur son proprc territoire et thms les eaux 
territoriales qui relévent de sa competence. 

Comme Ic principal danger qui menace le Canada sur Ic plan militaire est 
l'éventualité. Si peU probable soit-elle. (Jun échange nuciCaire entre les Etats-Unis et 
lUnion soviétique. Ia politiquc canadienne vise entre autres it prévenir tine telle 
situation par une activité surtout en Europe et en Amérique do Nord. 

La contribution principale du Canada en Europe est La presence de plus de 5.000 
militaires des forces terrestres ci aériennes sous La direction du Commandement 
allié en Europe. Ce contingent se compose do Groupe-brigade mCcanisé canadien. 
qui compte environ 3.000 hommes. et  du Premier Groupe aCrien canadien, qui 
comprend trois escadions de chasseurs CF-104 ci des avions d'appui tactique. ainsi 
que do personnel de soulien. 

Lun des trois groupements terrestres de combat do Canada est chargé dappuyer, 
au hesoin. les forces de dissuasion de l'OTAN en Norvège. Le groupement peut Ctre 
transportC par air ou par mer. Le Canada maintient également deux escadrons de 
CF-5 en vue d'un appui rapproche stir Ic flanc nord de lOTAN. Ces appareils. 
ravitaillés en vol. peuvent étre dCpéchés rapidement en cas de crise. La collaboration 
avec les forces des Etats-Unis. en vertu dune nouvelle entente N0RAD signCe en 
1975 et qui sera en vigueur jusqu'en 1980, est Ic principal instrument de defense en 
Amérique du Nord. Le Canada offre actuellement les services de trois escadrons 
dintercepteurs CF-101. 24 radars de surveillance, deux stations tIe repCrage des 
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satellites. et  it participe a l'exploitation du réseau de pre-alerte. Ces activites 
représentent un effectif de 10.500 personnes. 

Les forces inaritimes canadiennes collahorent également avec les forces 
américaines pour déceler ci surveiller bole operation maritime qui pourrait savèrer 
hostile au large des côtes de l'Atlantique et du Pacifique. Elles cornptent 
actuellement 23 destroyers, trois sous-marins, trois navires ravitailleurs, trois 
escadrons opérationnels d'avions patrouilleurs anti-sous-marins a grande autono-
mie ci on certain nombre d'avions patrouilleurs a rayon d'action plus court et 
dhClicopteres anti-sous-marins, En cas durgence, toutes les forces maritimes du 
Canada peuvent élre affectées a l'OAN. 

Aim daider les Nations Unies a faire cesser les hostilités par le mainhien de Ia 
paix et lobservation de Ia tréve, le Canada maintient actuellement plus de 1.000 
militaires au Moyen-Orienl et plus de 500 a Chypre. Ii alimente aussi en effectif Un 
groupe dobservateurs rnilitaires Inde-Pakistan. Ia commission militaire de I'armis-
tice en Corée et lorganisation de surveillance de Ia trève dirigCe par Ies Nations 
Unies. 

Pour protéger Ia souveraineté du Canada, les Forces armées canadiennes exercent 
deux grandes fonctions. Elles doivent d'abord prCvenir toute atteinte qui pourrait 
étre portée au droll du Canada dexercer son auborité sur son territoire et ses eaux 
territoriales. Depuis que la zone de péche a été établie a 200 mules. Ia surface en eau 
qut relCve de Ia competence du Canada conslitue prés de Ia moitié de Ia surface 
terrestre do pays, ci it a fallu accroitre Ia surveillance et I'inspection des navires de 
pCche et d'autres activités civiles, notamment la lutte contre Ia pollution. 
Deuxiémement, sil devait survenir des troubles graves d'ordre public, les forces 
pourratent étre appelées a la rescousse des autorités civiles. Aucun groupe des 
Forces arniées nest expressément chargé de cette fonction, mais des militaires 
normalement affectés a d'autres tthhes peuvent parer a une telle Cventualité. 

Les Forces arrnCes constituent Cgalement une source de compétences et de 
services auxquels on peut faire appel dans des domaines comme la recherche et le 
sauvetage. l'aide et le secours en cas de désastre. Ia construction, et Ia cartographie et 
les levés. 

Lu cOnStruction dons les Territoirus du Nord.Ouest du Canada dune p15k gkocee cissez Ionue pour iecevoir tin 
HemLiles ékzii absolument nécessoire pour effectuer une enquete aprs I'ècmsement sur terre de Cosmos 954. 
satellite russo' ii pntpiil.son a uchxnre 
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Facteurs de conversion usuels 
des unites métriques Si en 
unites impériales canadiennes 

Longueur 
1 mm = 0.03937 p0 
1 cm = 0.3937 p0 
I m = 3.28084 p1 
1 km = 0.62137 ml 

Masse (poids) 
1 kg = 	2.204622 lb 
1 kg = 	0.0011023 tonne (courte) 
1 kg = 	0.000984 tonne (forte) 
1 kg = 32.1507 onces troy 
1 g = 	0.0321507 once troy 
I t = 	1.102311 tonne (courte) 
I t = 	0.9842065 tonne (forte) 

Superficie 
I km2 = 0.3861 mi 2  
1 ha = 2.47105 acres 
1 m 2  = 0.000247 acre 

Volume et capacité 
1 m 3  = 220 gal 
1 M A 35.314660 3  
I rn:1 = 423.78 pieds planche 
I dm 3  = 	0.423776 pied planche 
I m 3  = 	6.28982hari1s 
1 litre = 	0.219969 gal 
1dm 3  = 	0.027496boisseau 
I m 3  = 	27,4962 hoisseaux 

Masse en unites métriques SI et capacité correspondante en unites 
impériales canadiennes pour certaines grandes cultures: 
BlC, soya. pomrnes de terre, pois .............I t = 36.74 hoisseaux 
Seigle, lb. maIs ............................I I = 39.37 boisseaux 
Colza. graines de moutarde..................1 1 = 44.09 boisseaux 
Orge. sarrasin..............................I I = 45.93 boisseaux 
CCrCales rnixtes ............................ It = 48.99 boisseaux 
Avoine....................................I t = 64.84 boisseaux 
Graines de tournesol .......................I t = 91.86 boisseaux 

Temperature 
9/5 de Ia temperature en °C + 32 = temperature en 
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