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Avant-propos 

La publication intitulée Le Canada raconte Ihistoire du pays; elle décrit le peupli 
canadien, son environnement, sa culture, son evolution sociale et économique. alilsi 
que les pouvoirs et services publics qui lui sont propres. Cette 49e edition, relative a 
Ia periode 1980-81, fournit des renseignements historiques et actuels sur tous lea 
aspects de Ia société canadienne. 

De I'éducation a l'agriculture. de la technologie au multiculturalisme, et de lii 
balance des paiements aux loisirs, cet ouvrage offre de l'information et des exposés 
perspectifs. Comme les editions précédentes. Le Canada 1980-81, avec son texte 
succinct, ses excellentes illustrations et ses tableaux statistiques riches en donnees, 
répondra au désir des personnes qui recherchent une vue d'erisemhle du pays, alissi 
bien qu'au désir des personnes en quéte d'aperçus plus précis dans des domaines 
particuliers. A quelque page quon l'ouvre, La Canada est intCressant a lire, 

De nombreux particuliers, ministères et organismes ont collaboré a cet ouvrage, y 
compris Ic secteur privé, plusieurs divisions de Statistique Canada et d'autres 
services fédéraux et provinciaux. La planificatiori et La production du present 
volume sont I'uvre de Margaret Smith, rédactrice, assistée de Patricia Harris et 
d'autres membres du personnel de Ia Division de linformation de Statistiqiie 
Canada. Ce groupe a brossé. par l'écrit et la photographie en couleur. un 
remarquable tableau de notre pays. La version française a été établie par le Service 
de traduction a Statistique Canada. du Bureau des traductions du Secretariat dEtat. 
La mise en page a été réalisée a Ia Division de linformation de Statistique Canada 
sous Ia direction de F.L. O'MaIIey. 

Le statisticien en chef du Canada, 

(- 	(ii 

Avril 1981 	 Martin B. Wilk 
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L'environnement 



Géographie régionale du Canada 

Afin de mieux comprendre les similitudes et differences que présente sa vaste 
superficie, on peut diviser le Canada en petites unites régionales. Pour définir ces 
regions, ii convient de se fonder sur les attributs distinctifs de certains critéres. La 
géographie regionale ne consiste pas en un ensemble de renseignements complexes 
sur une region donnée. Elle suppose le choix, lagencement et l'interprétation des 
faits. de maniere a presenter cette region dans une authentique perspective 
geographique; pour cela, ii faut mettre en lumière la repartition spatiale des 
phenoménes. Tout comme l'histoire, qui choisit les faits en vue d'illustrer des 
événements propres a une periode, la géographie doit reunir des éléments typiques 
des regions considérées. Chaque vallée, chaque village possede son caractère 
géographique propre: en principe, l'étude de ces petits ensembles devrait permettre 
de saisir les schemes geographiques de regions plus étendues et, finalement. ceux du 
Canada tout entier. 

La geographic s'efforce de décrire et dexpliquer, autant que possible, la totalité du 
paysage dune region. Ce paysage se compose a Ia fois du milieu naturel (physique) 
et d'une diversité damenagements qui soot l'ceuvre de Ihomme. Dans certains de 
leurs aspects, les grandes regions du Canada comportent des similitudes; en 
groupant ces similitudes en unites régionales, il devient possible de décrire le 
caractère> d'une region et de faire ressortir les differences qui Ia singularisent. 

Nombre de personnes ont un >sentiment regional>> qui leur révéle intuitivement 
qué certains egards leur milieu différe des secteurs avoisinants ou des regions 
éloignées. Plus on voyage a travers Ic Canada, plus on percoit les ressemblances de 
tel lieu avec tel autre; comparer les similitudes des regions est donc aussi important 
que d'en définir les dissemblances. Concurremment avec d'autres disciplines, Ia 



Regions géographiques du Canada 
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géographie regionale a pour objet de faciliter la comprehension du plus grand 
nombre possible d'aspects du Canada et de ses parties constituantes. 

Les Canadiens ont besoin d'indications regionales et cartographiques plus 
précises que celles fournies par les expressions courantes est>, ouest ou nord>>, 
dont le sens differe selon l'endroit oU ii se trouvent alors. Pour Ia plupart des 
Ontariens, Kirkland Lake se situe probablement <au nord>, mais cet endroit est a la 
même latitude que Vancouver, yule qui elle-méme se considère comme au sud>. 

Le present article divise le Canada en six regions. Celles-ci, generalement bien 
connues des Canadiens, offrent donc l'avantage d'être familieres aux populations 
locales, autant quidentifiees sur le plan national. Les critères servant a delimiter ces 
regions varient: quelques-uns relèvent de Ia geomorphologie, tandis que d'autres 
sont de nature politique. Voici un résumé des caractéristiques et definitions de ces 
six regions canadiennes. 

Les provinces de l'Atlantique constituent surtout une region politique englobant 
les provinces Maritimes et l'ile de Terre-Neuve. Le secteur de Terre-Neuve qui se 
situe dans le Labrador peut être considéré comme partie intégrante du Bouclier 
canadien, region avec laquelle ii présente des traits communs en ce qui regarde 
l'environnement et l'utilisation des ressources. Statistiquement parlant. les provin-
ces de l'Atlantique sont connues au Canada pour la faiblesse de leurs revenus et la 

Cimes de I'AIbeHa dominant Ia mosa.que d'eoux vives et d'athres majestueux. - 
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mollesse de leur activité économique. La fragmentation de l'économie et 
l'êparpillement de la population comptent parmi les caractères géographiques 
distinctifs de cette region. 

Lea Basses (erres des Grands lacs et du St-Laurent sont bornées au nord par 
lescarpement. très visible dans le paysage. de Ia formation géologique dite Bouclier 
canadien. Cet escarpement constitue une demarcation entre les Basses terres, 
intensément agricoles et urbaines, et le Bouclier, peu peuplé et couvert de foréts. Les 
Basses terres, oü la densité de I'industrie, du commerce et de Ia population est la plus 
forte du Canada, sont le <cwur>> de Ia nation. Ii existe entre leurs parties 
anglophones et francophones des differences culturelles qui suggérent I'idée d'une 
division en au moms deux sous-régions, selon des critéres d'ordre humain. 

Le Bouclier canadien est une autre region géomorphologique, définie en fonction 
de sa base rocheuse précambrienne. Les roches primitives et dénudées, les foréts et 
les lacs qul la caractérisent lui donnent un aspect fort different des Basses terres. 
Compte tenu de son énorme superficie, qui englobe plus de Ia moitié de Ia terre 
ferme du Canada, cette region présente une diversité de milieux qui n'exclut 
cependant pas de vastes zones de ressemblance. La partie sud du Bouclier est connue 
pour I'ampleur de ses ressources naturelles, fonctionnellement Iiées a Ia region 
appelée ocoeur de la nation>>. Sa partie nord-ouest présente en surface un 
environnement physique different qui fait l'objet dune utilisation différente par 
Ihomme; cette partie s'intègre donc aux Territoires du Nord-Ouest - region définie 
d'apres des critéres politiques. 

Lea Plaines intérieures sont puissamment bornées a l'ouest par le haut massif des 
Rocheuses, mais du côté est la lisiêre du Bouclier se dissimule en maints endroits 
sous des depOts d'anciens lacs glaciaires ou des foréts de conifères, Les Plaines 



GEOGRAPHIE RECLONALE 

constituent la plus vaste étendue de terres presque plates du Canada; leur 
exploitation se caracterise par les grandes fermes céréalières des zones méridionales 
de cette region. Seule une faible partie des plaines est couverte d'herbages naturels. 
contrairement a Ia conviction populaire. Méme si dans leur ensemble les provinces 
des Prairies peuvent ètre envisagées comme region politique, les sections du 
Bouclier dans le nord du Manitoba et de Ia Saskatchewan different beaucoup des 
plaines par leurs caractéristiques environnementales, économiques et humaines. 

La Cordillére est une region montagneuse qui coincide étroitement, mais non 
entièrement, avec les limites politiques de la Colombie-Britannique et du Yukon. 
Les terres plates du nord-est de Ia Colombie-Britannique font partie des Plaines 
intérieures et laissent voir de fortes differences avec le reste de la province. Les vifs 
contrastes que présentent l'environnement et les densités de population a l'interieur 
de zones restreintes marquent Ia géographie de Ia Cordillére. Axée sur les ressources 
naturelles, l'économie de cette region s'apparente a celle des provinces de 
lAtlantique, mais ne se situe pas a Ia méme êchelle. Dans une regionalisation du 
Canada, convient-il intégrer le Yukon a Ia Cordillere ou, compte tenu de ses 
caractéristiques <nordiques, le rattacher aux Territoires du Nord-Ouest? 

Les Territoires du Nord-Ouest forment une region politique dépourvue 
d'uniformite morphologique ou environnementale; la population y est petite et 

Entre Calgary e t Hanff.  relief cakoire qul fournii an eomposant du cimesit. 
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clairsemée. La determination des limites regionales de ces territoires soulève 
plusieurs problèmes géographiques. Ferait-on mieux comprendre Ia population et 
l'économie de la vallée du Mackenzie en soulignant leurs similitudes avec les 
aspects démographiques et économiques des plaines intérieures du Nord, ou en 
considérant les Territoires comme une entité politique séparée du Canada 
meridional par les secteurs septentrionaux peu peuples des provinces? Bien que du 
point de vue géologique le district de Keewatin fasse partie du Bouclier canadien, Il 
differe géographiquement du secteur sud de Ce dernier en raison de sa surface sans 
arbres, de son climat arctique et de son peuplement inuit. 

Les provinces de I'Atlantique 
Fragmentation et dispersion sont des themes dominants de toute étude 

géographique des provinces de I'Atlantique. Selon de nombreuses mesures 
économiques et statistiques du développement regional canadien, ces provinces 
occupent un rang inférieur aux autres. La variété de lenvironnement interne, Ia 
separation des activités économiques et I'absence d'un centre urbain de grande 
envergure sont autant de caractéristiques geographiques perdus lorsque l'on 
rassemble les statistiques en agrégats régionaux pour les quatre provinces en cause. 

Plusieurs traits physiques distinguent les provinces de l'Atlantique du reste du 
Canada. La faible altitude des monts et collines de cette region, ainsi que 
l'anfractuosité et la dentelure de ses cOtes Iui donnent un aspect géologique autre 

mirn dons les eaux: porc noOonal du mont Heve!stoke (C-B.). 
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que celui des Basses terres du St-Laurent. Dans le passé, Ia configuration de La cOte 
orientale a disperse la population en petites grappes. Le climat maritime n'est pas le 
méme que dans le reste de l'Est canadien et différe du climat maritime de Ia cOte 
ouest. Les arbres y ressemblent a ceux qui croissent ailleurs dans l'est du Canada, 
mais leurs aires d'association obligent a classer Ia region comme zone de végétation 
distincte. Les professions axées sur les ressources naturelles revêtent plus 
d'importance dans Ia region de l'Atlantique que dans le sud de I'Ontario et du 
Québec: l'exploitation des ressources de I'Est a engendré de multiples villes a 
industrie unique dispersées le long des cOtes. La region compte peu de centres forte-
ment peuplés. Bien qu'individuellement les fermes, villages ou villes de I'Est s'assi-
milent par leur structure et leur fonction aux autres lieux habites du Canada, leur 
repartition en petites zones, bandes et agglomerations espacées confere a la region 
un aspect different sous l'angle de Ia geographie humaine et économique. 

Les schemes de distribution des peuplements et de leurs activités ne sont statiques 
dans aucune region; us évoluent avec le temps. La géographie de l'agriculture et de 
Ia péche dans les provinces de l'Atlantique illustre ce phénoméne. Synonyme de 
pauvreté rurale la plupart des anciennes fermes familiales ou exploitees a temps 
partiel en sols peu productifs, sur des pentes raides et loin des routes principales ont 
été abandonnées; les fermes commerciales d'aujourd'hui se situent beaucoup plus 
prês des voles améliorées d'acces aux grandes villes. Dans les provinces Maritimes, 
le caractère regional de l'agriculture d'autrefois ne découlait pas du mode 
d'exploitation des fermes ou de l'utilisation generale des sols, mais de La forme 
rubanêe des terres arables de la region et de leur dispersion. 

Les activités de péche passent aussi d'un état de dispersion a un etat de 
concentration. A Terre-Neuve surtout, et dans une moindre mesure en Nouvelle-

cosse, les petits ports ou villages de pécheurs <éloignés>> s'éparpillaient le long du 
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littoral, dans des baies abritées, prés des caps, ou sur des lies. Parce que chaque 
famille désirait posseder son quai ainsi que de l'espace pres du rivage pour y 
aménager ses propres dales de séchage et un potager attenant, l'habitat de ces 
villages formait un tissu très léche. Par leur aspect, les villages terre-neuviens 
différaient des autres localités du Canada nées de l'exploitation des ressources 
naturelles; ceux qui subsistent constituent Fun des éléments du paysage d'ensemble 
qui impreignent aux provinces de 1'Atlantique leur caractère regional. Aujourd'hui, 
les pécheurs se concentrent dans de grandes villes établies près des usines de 
transformation et de congelation du poisson, oU ils bénéficient de plus nombreux 
services sanitaires, éducatifs et sociaux. Parfois, cependant, cette tendance 
géographique a remplacé la pauvreté rurale et Ia faiblesse du revenu typiques des 
petits centres de péche par un chomage urbain accru. 

Les Basses terres des Grands lacs et du St-Laurent 
La petite Ctendue de terres basses qui occupe le sud de l'Ontario et du Québec 

renferme plus de Ia moitié de Ia population du Canada et produit les trois quarts 
environ de Ia valeur des biens manufactures. Cette region densément peuplée de 
l'Est canadien compte plus de grandes villes d'au-delà de 100,000 habitants que tout 
autre secteur de méme dimension du pays. Ses excellentes terres arables contribuent 
a nourrir les deux plus grandes agglomerations du Canada, soit Montréal et Toronto. 
Cmur>> du pays, elle est caractérisée par de fortes concentrations d'activités 

urbaines, industrielles et agricoles. Au XIXe siècle, Ia region des Basses terres offrait 
une heureuse combinaison de multiples éléments naturels en un milieu géogra-
phique facile d'acces; elle présentait un environnement attrayant pour les personnes 
en quète de sols arables, et la plus vaste superficie de terres plates dotées d'un chaud 
climat estival propre au Canada. Les colons venant de l'est pouvaient y accéder par 
le Saint-Laurent. 

Quelques-uns des contrastes internes de Ia region résultent des differences 
culturelles entre ses peuplements canadiens francais et ses peuplements d'origine 
britannique. Unique au Canada, le paysage rural du sud quebecois, avec ses fermes 
longues et étroites, souvent entourées de vieilles clOtures de perches, se distingue 
nettement des exploitations agricoles rectangu laires, aux habitations dispersées, du 
Sud ontarien. Les villages ruraux de l'Ontario, avec leurs petits centres commer-
ciaux compacts et leurs rues qul se croisent a angle droit, font contraste avec les 
villages linéaires du Québec, øé souvent les sections résidentielles et commerciales 
s'entremélent. 

A une agriculture prospére, intensive, s'est ajouté un réseau serré de centres 
urbains. Dans le domaine de l'industrie, du transport. des services et des loisirs, les 
activités des 12 millions et plus d'habitants des Basses terres des Grands lacs et du 
St-Laurent sont aussi en étroite correlation les unes avec les autres. De Québec a 
Windsor s'échelonnent, par groupements de forme géométrique et par hiérarchie de 
tailles, hameaux, villages, petites villes et grandes agglomerations. La taille et 
Fespacement de ces lieux urbains sont fonction de l'étendue et de la population des 
campagnes que chacun dessert. Malgré leurs differences historiques, économiques 
et culturelles, ces villes ont en commun de nombreux traits internes. 

Montréal illustre bien Ia nature de certaines relations entre les villes des Basses 
terres et les milieux ruraux avoisinants. Cette agglomeration a exercé une influence 
dominante sur l'ordonnance spatiale de l'économie du Quebec. L'agriculture laitiére 
et maraichére entourant Montréal alimente ce vaste marché urbain. La transforma-
tion du tissu rural, pendant laquelle les exploitations agricoles des <charmants 
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habitants du XlX' siècle ont cédé Ia place aux fermes laitières bien équipees peut 
étre attribuée directement a Ia presence du marché montréalais. L'industrie du 
vétement de Montréal se rattache fonctionnellement aux nombreuses filatures et 
usines de textile des villes et villages situés au sud et a lest. De multiples 
compagnies d'exploitation des ressources naturelles du Bouclier canadien sont 
dirigees a partir de gratte-ciel du quartier des affaires de Montréal. 

11 existe des relations spatiales analogues entre les villes et les campagnes du sud 
de l'Ontario. Le Toronto metropolitain est le point de convergence des lignes de 
transport qui desservent toutes les Basses terres de l'Ontario et qui acheminent vets 
cette zone les ressources naturelles du Bouclier canadien et des Plaines intérieures. 
Les milliers de gestionnaires et de commis qui s'entassent dans le centre financier de 
Toronto témoignent de ces abondantes connexions géographiques. 

Les villes de l'extrèmité ouest du lac Ontario forment désormais un complexe 
urbain d'une envergure qui na pas dequivalent ailleurs au Canada. Allant 
dOshawa a Hamilton et s'ètendant a l'est jusqu'à St. Catharines et Niagara Falls, 
cette partie de lEst ontarien présente des traits géographiques uniques. resultant de 
Ia coalescence de villes distinctes. A plus petite échelle, Ia méme soudure des 
activités urbaines se produit dans Ia proche vallée de Grand River, depuis 
Woodstock jusqu'i Kitchener et Guelph. Les industries de Ia sous-région de Grand 
River et du complexe Toronto-Hamilton sont déjà intègrées de maintes façon: tes 
produits passent dune ville a lautre pour y étre montés, transformés davantage ou 
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consommés. Les changements qu'imposent a Ia geographie les nouvelles utilisations 
des espaces ruraux et urbains ont suscité bien des problèmes sociaux, économiques 
et municipauX. 

Le Bouclier canadien 
L'énorme Bouclier canadien occupe a peu pres la moitié de Ia terre ferme du 

Canada. Certes existe-t-il dimportantes differences entre les parties nerd et sud de 
cette region, mais on y trouve néanmoins beaucoup de similitudes a l'intérieur 
d'amples zones. Le Bouclier se définit comme region directement assise sur de 
vieilles roches du Précambrien. Son milieu physique contraste fortement avec celul 
des Basses terres situées au sud de cette formation, Parsemé de foréts, de lacs et de 
rochers, le Bouclier ne compte qu'une faible population, surtout urbaine. 
Quelquefois appele <Moyen-Nord> par les gens du sud de l'Ontario et du Québec, la 
partie méridionale du Bouclier possède une économie basée sur les ressources 
naturelles: ses produits - minerais, bois, hydroélectricité - sont exportes hors de 
ses limites ou a l'extérieur du Canada. L'interaction et les échanges entre le Bouclier 
et les Basses terres limitrophes sont choses courantes, car ii s'agit de deux regions 
interdépendantes. De nombreuses matières premieres passent du Bouclier aux 
Basses terres pour y étre traitées ou consommées; inversement, bien des vacanciers 
et amateurs de plein air vont séjourner dans le Bouclier. 

La géographie de l'exploitation des ressources naturelles du Bouclier s'est 
façonnee selon une trame precise. Des aires centre-sud du Bouclier, l'homme a 
deploye ses activités d'exploitation vers les secteurs peripheriques. Aujourd'hui, Ce 
front semi-circulaire progresse lentement en direction de I'intérieur, mais de vastes 
parties du Bouclier demeurent inoccupées. Toutefois, le milieu naturel du secteur 
septentrional différe et les ressources exploitables y sont rares ou absentes; on ne 
peut donc s'attendre a trouver dans le nord du Bouclier le méme genre et Ia méme 
intensité d'exploitation ni, par consequent, le méme type de presence humaine. 

Méme si les Canadiens qualifient le Bouclier de <magasin de minéraux> cette 
formation géologique n'est pas toute minéralisée. Les établissements miniers sont a 
Ia fois concentrés et disperses; ils forment, dans le centre-sud du Bouclier, un réseau 
de collectivités dont Ia ligne traverse Ia frontière Ontario-Quebec, mais le long des 
flancs est et nord-est du Bouclier, us constituent des villes isolées. Par exemple, vers 
1940 le Nord-Est ontarien a vu s'élaborer une region minière fonctionnelle, 
desservie par le rail, Ia route et des lignes de transmission de l'énergie. La presence 
de chemins de fer a permis d'établir des usines de pates et papiers au sein de foréts 
vierges. La zone agricole a gagné sur La Ceinture d'argile, près de ces villes, a mesure 
que leurs populations augmentaient. Ailleurs dans le Bouclier, la plupart des 
collectivités minières ont vu le jour après 1945 et sont des exemples de villes 
nouvelles a industrie unique axée sur l'exploitation d'une ressource dans les 
réserves frontaliéres>. Les rues courbes et Ia separation planifiêe des zones de 

residence et de travail les différencient des vieilles villes du sud canadien. 
Au debut du siecle actuel, des usines de pates et (ou) de papiers Se sont 

implantées selon une forme analogue d'échelonnement péripherique dans ou pres 
de la frange inférieure du Bouclier. La plupart étaient réparties en arc de cercle entre 
Québec et le haut de Ia rivière des Outaouais. L'extrémité ouest du Bouclier, dans le 
nord du Manitoba et de Ia Saskatchewan, n'est pas assez riche en foréts pour 
soutenir une industrie locale de pates et papiers. 
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La troisième ressource majeure du Bouclier, l'énergie hydraulique, se présente 
egalement en une repartition peripherique, a la lisiére inférieure du Bouclier. 
Heureusement, Ia <ligne de chutes de ce dernier, oC dévalent les rivières orientées 
vers son escarpement sud, se trouve aussi a proximité de la region qui a grand besoin 
d'électricité - les Basses terres. Le Québec fournit un ban exemple de Ia 
configuration évolutive du développement des ressources hydrauliques du Bouclier. 
Les tout premiers aménagements ant été réalisés en bordure du centre-sud de cette 
formation, notamment le long de Ia Saint-Maurice: plus tard, d'autres centrales ont 
été construites en direction est et ouest le long des limites du Bouclier, par exemple 
sur les affluents de la rivière des Outaouais et dans la vallée du Saguenay. La 
poussée en direction est des nouveaux efforts de mise en valeur des eaux du 
Bouclier s'est traduite par l'èrection de barrages sur Ia Bersimis dans les années 50, 
sur les rivières Manicouagan-Outardes dans les années 60 et sur le Churchill, au 
Labrador, dans les années 70. A défaut d'autres grosses riviéres coulant vers 
I'extérieur du Bouclier, le Québec s'est vu obliger, pour accroitre ses sources 
d'hydroélectricité, de s'attaquer a La Grande Rivière. dont les eaux se déversent dans 
la baie James. amorçant ainsi l'utilisation d'une ((ligne de chutes intérieures. 

L'une des principales richesses naturelles du Bouclier reside dans ses paysages. 
L'ensemble de son panorama, avec Ia diversité de ses arbres, lacs, rivières, foréts, 
monts et espèces fauniques, fascine le citadin des Basses terres environnantes et des 
proches Etats unis d'Amerique. Contrairement aux autres ressources naturelles 
exportées hors du Bouclier, le panorama, ressource inepuisable par excellence, attire 
les gens dans cette region. Zone precambrienne Ia plus rapprochée des grandes 
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agglomerations des Basses terres, le centre-sud du Bouclier fait l'objet de la plus 
forte utilisation, tandis que vers les bords externes et l'intérieur nord de cette 
formation le degre comparatif d'occupation des terres décroit, en méme temps que 
les voies d'accés s'y raréfient. 

L'agriculture régresse dans Ia region du Bouclier. Les plus grandes zones agricoles 
y sont formées par Ia terre plate des fonds danciens lacs glaciaires au sein de Ia 
Ceinture d'argile chevauchant Ia frontiere Ontario - Quebec, et par Ia partie des 
Basses terres voisine du lac St-Jean. Si les fermes sont indissociables des paysages 
régionaux de la majeure partie du Canada meridional. elles ne constituent quun 
élément mineur prés des agglomerations du Bouctier, et, dans la quasi-totalite de 
celui-ci, elles font entièrement défaut. 

Les Plaines intérieures 
Les mots <<plat, prairie, blé et p6trole>> pourraient très bien caractériser 

I'environnement et les ressources des Plaines intérieures du Canada. Toutefois, 
méme s'ils décrivent avec exactitude certains aspects importants du milieu naturel 
et de l'économie de ces plaines, us n'en indiquent aucunement Ia variété. Certes 
existe-t-iI de vastes secteurs des Plaines trés plats, mais les zones de relief qu'elles 
comportent sont formées de collines, d'escarpements. de vallées encaissées et méme 
de montagnes peu elevées: bien qu'autrefois des páturages naturels de niveaux 
variables couvraient les plaines méridionales avant que I'agriculture ny fasse son 
apparition, aujourd'hui plus de La moitié du secteur est boise: aprés la subdivision 
des terres, le blé est devenu la principale céréale d'exportation mais dautres grains 
furent aussi exploites et désormais plusieurs cultures nouvelles occupent d'amples 
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superficies; par ailleurs, si le pétrole a été un facteur primordial de diversification de 
l'économie des Plaines aprCs 1947, d'autres combustibles et minéraux ont pris de 
l'importance dans certaines zones. Comme le Bouclier canadien, les Plaines 
intCrieures renferment de vastes aires d'allures env iron nemen tales généralement 
uniformes, mais les caractéristiques et Ia combinaison de ces éléments physiques 
different de celles du Bouclier. 

De grandes portions des Plaines présentent, dans lensemble, les mémes 
conditions climatiques, mais ce sont les écarts par rapport aux moyennes et aux 
extremes qui dorinent au climat de cette region son caractère distinctif. La 
variabilité des précipitations, par exemple, est plus typique des Plaines intérieures 
que de toute autre region du Canada. Le tableau de Ia vegetation est révélateur des 
differences locales de climat. Les prairies originelles du sud des Plaines 
correspondaient aux secteurs de faibies prCcipitations et de hautes temperatures 
estivales. Au nord des prairies, de petits arbres a feuilles caduques parvenaient a 
survivre dans ces zones oá Ia precipitation moyenne était un peu plus forte et les 
etes plus frais. Des peuplements de coniféres recouvrent le nord des Plaines oü les 
hivers sont toujours froids. 

Jusqu'aux années 40, la repartition des types d'agriculture coIncidait assez 
étroitement avec les zones semi-circulaires que formaient les sols, la vCgétation et le 
climat. Depuis, des facteurs autres qu'environnementaux ont exercé une influence 
manifestement prépondérante sur le genre de cultures pratiquées et sur leurs aires 
de concentration. Dune année a l'autre, Ia superficie des emblavures au sein de Ia 
region aussi hien qua l'intérieur de fermes mémes vane par suite de decisions 
d'ordre gestionnel, de l'évolution des marches étrangers. des préférences du 
consommateur et d'autres facteurs externes. Une vue aérienne des grandes fermes 
rectangulaires consacrées a quelques cultures seulement, avec leurs habitations trés 
espacées et l'absence d'arbres, sauf prés des habitations, prouve sans conteste que 
I'agriculture des Plaines differe de celle des autres regions du Canada. 
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La géographie des milieux urbains des Plaines ressemble beaucoup a celle des 
villes de l'est, mais diverses nuances permettent de caractériser Les villes propres 
aux Prairies. Comme elles datent, pour Ia plupart, du siècle actuel, on y trouve peu 
de vieilles constructions comparativement aux villes de Ia partie orientale du 
Canada; les rues étroites y sont rates, et les larges avenues nombreuses; Ia ligne de 
demarcation entre les usages urbain et rural des terres apparait trés clairement et a 
été plus soigneusement et plus rigoureusement tracée que dans I'est. 

L'une des caractéristiques géographiques des Plaines intérieures reside dans la 
régularite géométrique de l'espacement des villes et villages. La taille et Ia fonction 
de ces agglomerations dependent du nombre d'agriculteurs des alentours qui ont 
besoin de certains biens et services d'origine urbaine. Certains articles et services 
spécialisés, mais moms souvent nécessaires, sont en général disponibles dans les 
grandes villes, ou Ia population locale aussi bien que Ia clientele dun plus grand 
entourage rural peuvent se les procurer. En outre, de petits centres urbains 
présentent un espacement régulier attribuable a la presence du chemin de fer et a 
leur rOle comme points de collecte du grain. Cette gradation dimensionnelle des 
agglomerations tend a disparaitre a mesure que les transports routiers s'améliorent 
et facilitent l'accés aux centres de services plus eloignés. 

La Cordillère 
Une region montagneuse. dite Cordillère, s'étend dans l'ouest de l'Amérique du 

Nord; Ia majeure partie de Ia Colombie-Britannique et tout le Yukon en font partie. 
Des contrastes trés vifs a l'intérieur de zones restreintes caractérisent le paysage de 
cette region a peuplement urbain, oC l'agriculture est totalement absente ou 
confinée a certaines vallées ou plaines dinondation etroites. Cette population 
urbaine est aux trois quarts concentrée en une petite superficie dans l'angle sud-
ouest de la Colombie-Britannique. Les localités du reste de Ia Cordillère vivent 
principalement de l'exploitation d'une ressource naturelle. Cette économie basée sur 
les ressources du milieu ressemble a celle du Bouclier canadien et des provinces de 
l'Atlantique. 

L'unique autre partie du Canada qul présente un relief aussi spectaculaire sont les 
iles Baffin et Ellesmere dans le nord-est de l'Arctique. Méme si, vue de pres, Ia 
Cordillére semble une masse confuse de pics et, vue des airs, parait s'allonger a 
l'infini, elle présente, a echelon local, des aspects particuliers qui permettent de Ia 
répartir en unites geologiques sous-regionales. Les montagnes Rocheuses, par 
exemple, forment une chaine déterminée qui. du Montana, court le long d'une partie 
de Ia frontiére Alberta/Colombie-Britannique jusqu'à l'immense plaine de Ia rivière 
Liard dans le nord-est de Ia Colombie-Britannique. La limite occidentale naturelle 
des Rocheuses, soit Ia Tranchée, une des vallées ininterrompues les plus longues du 
monde, part du Montana pour aboutir au cours supérieur de Ia Liard dans le Yukon. 

Des contrastes climatiques a l'intérieur de zones restreintes sont typiques de toute 
region montagneuse, et Ia Cordillère canadienne n'échappe pas a cette généralité. 
Les plus fortes précipitations enregistrees au Canada comptent parmi les traits 
distinctifs de certaines pentes du versant ouest des montagnes insulaires et cOtières 
de la region étudiée ici. En revanche, a seulement 320 a 480 km (kilometres) vera 
lest, dans les vallées intérieures du sud de Ia Colombie-Britannique, se situent les 
stations meteorologiques les plus sèches hors de l'Arctique. 

La geographie de l'exploitation forestière indique qu'initialement Ia foresterie a 
atteint son maximum d'intensité dans le sud-ouest et que l'industrie de Ia 



-A 

'!. 	 .Y, •\? 

-.•:• 

.t 
	 :41 

p1j(dims IIJJI'JIJl},IIJ (Ill \iih,m 

transformation du bois sy trouve encore concentree. A mesure que les coupes 
progressaient le long de la cóte et quune technologie du transport des billes 
sélaborait, ii devint possible aux scieries urbaines des alentours du detroit de 
Georgie d'obtenir leur matière brute des foréts de Ia zone littorale. Apres 1950, 
l'accroissement de Ia demande mondiale, jointe a l'amélioration des liaisons 
ferroviaires et routières avec les reserves a peine entamêes de I'intérieur, a favorisé 
l'expansion de l'abattage vers l'arrière-pays. L'ouverture de chantiers d'abord 
disperses puis concentrés, et l'intégration des entreprises de traitement du bois ont 
alors eu lieu dans la zone intérieure, de la même facon que sur Ia cOte avant 1940. 

L'industrie de Ia pèche sur Ia côte ouest se présente selon des schémas de 
repartition différents de ceux de Ia cOte est. Elle s'est adaptée aux murs et aux 
migrations des cinq principales espéces de saumon. Des le debut du present siècle, 
des conserveries se sont établies a proximité de lembouchure de Ia plupart des 
rivières tout au long de Ia cOte, mais surtout près du Fraser et de Ia Skeena, dont les 
bassins hydrographiques assuraient en general de meilleures prises. Peu a peu la 
technologie halieutique s'est améliorée, si bien que des bateaux plus gros, plus 
rapides et mieux èquipés commencèrent d'exploiter des zones plus étendues au 
large des embouchures. La presence de petites conserveries dispersées devint donc 
moms indispensable, et l'industrie de Ia transformation du Poisson s'est concentrée 
prês des deux cours d'eau majeurs de Ia cOte, sous Ia forme de grosses usines de 
traitement. Sur Ia cóte ouest, l'inexistence détablissements de pécheurs fait 
contraste avec leur multiplicité dans l'Est canadien. 

Durant plus d'un siècle d'exploitation minière, les schemes geographiques de 
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l'industrie extractive se sont révélés constants. Au debut du siècle actuel, le sud-est 
de Ia Colombie-Britannique était l'un des plus importants districts miniers du 
Canada, tandis que le reste de Ia province luttait pour Se doter d'une èconomie 
viable. Cette region demeure le principal secteur minier de Ia Cordillère, articulé sur 
les vastes entreprises de fonte et d'affinage de Trail capables de traiter divers 
minerais. Méme si Ia minéralisation est trés répandue dans le Yukon, les rares mines 
actives de ce territoire sont dispersées dans sa partie sud. En raison du nombre en-
core trés limité, jusqu'à ces derniers temps, des axes intérieurs de liaison, Ia mise en 
valeur des gisements du Yukon se heurte a la cherté du transport vers les marches 
externes. Dans la Cordillére, l'industrie extractive présente les mémes caractéris-
tiques que dans le Bouciier canadien, mais elle ny est pas aussi intensive. 

L'environnement spectaculaire et vane de Ia Cordillere donne lieu a des activités 
récréatives semblables a celles qui se pratiquent au sein du Bouclier. Les espaces 
vides de Ia Cordillére acquerront une valeur touristique grandissante a mesure que 
Ia population s'accroitra dans l'ouest de l'Amérique du Nord. 

La Cordillére se divise en deux sous-régions: Ia cóte, avec son climat particulier et 
son tissu urbain dense, et l'intérieur, oU se muitipiient aujourd'hui les collectivités 
vivant d'expioitation des ressources naturelles. Malgré le grand écart de latitude qui 
sépare le centre de Ia Colombie-Britannique du Yukon septentrional. ii existe entre 
ces deux endroits beaucoup de ressemblances quant aux paysages intérieurs et aux 
types de peuplements, d'aspect clairsemé. L'amélioration des transports about 
gradueliement cette division cOte-zone intérieure et engendre dans Ia Cordillère un 
nouvel ensemble d'aires interdépendantes. 

Les Territoires du Nord-Ouest 
Cette region se définit par ses limites politiques et I'on ny retrouve pas 

I'uniformité de certains critéres physiques et économiques servant a décrire d'autres 
regions du Canada. Elle est caractérisée par la diversité de ses milieux naturels, 
l'inexploitation quasi totale de ses ressources, l'éparpillement de sa population et un 
type de gouvernement particulier. La rareté des travaux de mise en valeur y est 
attribuable, sur le plan interne, a La pauvreté de l'environnement. et, sur le plan 
externe, aux problèmes de distance et d'accessibilité. 

Les Territoires peuvent se diviser en deux sous-régions: Ia vallée subarctique du 
Mackenzie a l'ouest, et la zone arctique que forment les lies et Ia terre ferme du 
centre-nord. Ces zones se distinguent par l'isotherme de juillet (10°C); au nord-est 
de cette ligne, I'Arctique ne connait pas d'été. Ce climat coincide étroitement avec Ia 
limite septentrionale de Ia végétation arborescente et trace en quelque sorte, une 
ligne de demarcation entre la <patrie> de l'lndien et celle de lInuit. 

Sur cette énorme superficie, i'agriculture et l'exploitation forestiêre sont minimes 
dans Ia zone subarctique. et  tout a fait inexistantes dans la zone arctique, oü non 
seulement les étés sont trop frais mais ou Ia surface des terrains, érodée par les 
glaciers, ne présente que du roc dépourvu de sol. Le climat estival plus favorable de 
la vallée subarctique du Mackenzie offre des possibilités d'exploitation agricole; le 
jardinage peut y étre productif, mais l'absence de grands débouchés locaux 
decourage l'agriculture en tant que profession. 

Les Territoires sont l'unique region du Canada oü ia faune constitue un élêment 
majeur de l'économie locale. Le gibier revèt encore de l'importance pour certains 
Indiens de Ia vallée du Mackenzie, tandis que pour de nombreux Inuit La mer 
continue d'ètre une source pnimordiale de nourriture. Pour les deux groupes, 
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toutefois. Ia chair animale représente un pourcentage décroissant de leur 
alimentation. Les animaux a fourrure ont acquis de l'importance dans i'économie 
indigene après Iarrivée des Blancs dans la region au debut du siècle. L'Arctique 
dénudé na que le renard polaire comme source de fourrure. ce qui contraste avec Ia 
diversité des animaux a fourrure de la vallée boisée du Mackenzie. ou a i'origine Ia 
majorité des établissements étaient des postes de traite des peileteries. 

Les ressources minérales permettent d'espérer que certaines parties des 
Territoires finiront par compter pour beaucoup dans l'économie canadienne. Les 
Territoires reposent sur des parties de deux grandes formations geologiques: le roc 
précambrien du Bouclier canadien pour ce qul est de la terre ferme des lies de Ia 
zone est, et les roches sédimentaires jeunes et a couches plates des Plaines 
intérieures pour ce qui est de la terre ferme et des lies de la zone ouest. Ces roches 
sédimentaires recelent apparemment des quantités de pétrole et de gaz moindres 
que les reserves connues de Ia partie plus méridionale des Plaines. Lexploitation 
des ressources minières de I'Arctique se heurte aux difficultés du transport dans des 
eaux prises par les glaces de 9 a 12 mois par année. 

Comme en dautres regions peu peuplées du Canada, le paysage générals des 
Territoires peut attirer des visiteurs pour de courts séjours. La toundra de l'Arctique 
dépourvu darbres est unique au Canada: les montagnes des iles Baffin. Devon et 
Eliesmere sont les plus élevées de lest de l'Amérique du Nord; leurs sommets 
enneigés et leurs glaciers créent un extraordinaire panorama alpin. Voyager dans 
des eaux envahies de banquises et d'icebergs constituerait sans doute une 
experience inédite pour bien des personnes. Au demeurant, l'indêfinissable sattrait 
du Nord et loccasion dobserver une nature exceptionnelle et une population 
différente. les Inuit, soft peut-étre Fun des elements les plus précieux des ressources 
exploitabies de l'Arctique. 

J. LEWIS ROBINSON 



Le climat 
Les Canadiens ant tendance a accepter leur climat dans un esprit fataliste. 

Cependant, pour demeurer a Ia lois consommateurs et gardiens des valeurs 
écologiques, us doivent se montrer ingénieux, efficaces et prudents dans leur façon 
de tirer parti du climat et de s'y adapter. Un développement économique soutenu est 
essentiel pour fournir a une population croissante les biens de consommation 
qu'elle desire, ce qui exige une utilisation plus rationnelle de nos ressources 
limitées. Par contre, la volonté de maintenir Un haut niveau de qualite de 
lenvironnement exige que le commerce, l'industrie et les coutumes sociales 
s'accommodent des contraintes d'un écosystème régi par le climat. Si Ia réalisation 
de bénéfices a court terme s'effectue aux dépens de I'environnement, on pourrait un 
jour se voir force de prendre des inesures correctives extrémement coüteuses, ou se 
heurter a des problèmes insolubles. 

Le climat et I'économie 
Le climat représente a Ia fois une ressource et un risque. En tant que ressource, ii 

fournit Ia chaleur et l'humidité essentielles a Ia vie: il constitue Ia base de 
l'agriculture, fournit aux nageurs des lacs chauds, aux skieurs de la neige, et donne 
aux courants marins leur impulsion. Sécheresses, inondations et ouragans sont au 
nombre des dangers qu'il présente; ceux-ci détruisent Ia vie. endommagent Ia 
propriété et incommodent l'homme, en provoquant souvent l'interruption de 
l'activité normale d'une collectivité. Les variations atmosphériques peuvent 
modifier radicalement l'économie d'une region en bouleversant les écosystémes sur 
lesquels repose son mode de vie. 

L'activité économique a pour objet l'atteinte d'objectifs sociaux et doit 
normalement ètre considérée en fonction des désirs et des besoins de Ia société. 
Réciproquement, Ia nécessité et le désir de conserver des paysages uniques, de 
réduire la durée des déplacements entre des zones fonctionnelles ou d'abaisser le 
coUt des services publics ont un caractère social, mais us ont de grandes 
repercussions économiques. Le present article évoque donc diverses questions 
socio-écologiques puisque, comme le climat. elles contribuent a façonner l'écono-
mie canadienne et doivent entrer en ligne de compte dans l'évaluation et 
l'utilisation des ressources climatiques. 

Le climat: une ressource 
Un auteur a fait remarquer qu'en général <<le centre du progrés dans Ia civilisation 

a glisse des regions relativement peu stimulantes, oU I'hiver presque exempt de 
tempétes est Ia saison Ia plus agréable, vers des regions stimulantes, sieges de 
nombreuses tempétes et oü l'été est Ia période Ia plus agrëable> 1 . Ce deplacement a 
pu se réaliser grace a Ia construction de logements et d'immeubles confortables en 
tout temps et de réseaux de transport adaptés aux rigoureux hivers de la zone 
temperée. La preuve de l'effet stimulant de notre climat sur I'économie reside dans 
Ia comparaison de notre produit national brut avec celui des tropiques, oC la 
consommation d'énergie est faible. 

EIlsworth Huntington. Moinspnngs of Civilization. John Wiley and Sons, Inc.. New York, 1945. 
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Notre climat est cependant beaucoup plus qu'un facteur de stimulation; Ia 
chaleur, le froid, Ia pluie, Ia neige et le vent sont des ressources exploitables. Depuis 
un siècle, la definition de Ia nature des ressources climatiques a fait lobjet d'un 
effort majeur dans Ia planification de l'emploi des terres (en particulier pour 
l'agriculture), l'approvisionnement en eau et l'élaboration des systemes de drainage 
et d'irrigation. A mesure que les ressources naturelles s'épuisent, on tend vers une 
productivité optimale en exploitant a plein l'énergie climatique et les sources de 
lumière et d'humidité. 

Les ressources renouvelables sont a Ia base dune grande part de l'industrie 
canadienne; elles satisfont aux besoins essentiels de Ia vie tels que le boire, le 
manger et le gite et figurent pour environ Ia moitié des recettes du commerce 
d'exportation. Ces ressources dependent avant tout du climat. L'aménagement et 
l'utilisation des ressources doivent donc se fonder sur des connaissances 
climatologiques et le recours aux previsions méteorologiques en vue d'une 
productivité optimale. 

L'extraction et I'utilisation d'autres ressources dependent largement aussi du 
climat. Par exemple, le pétrole et le gaz servent entre autres a protéger contre le 
froid, la neige et La chaleur. Dans l'Arctique, les champs de glace et les conditions 
atmosphériques y déterminent l'économie du développement. Une grande partie de 
l'énergie industrielle provient des ressources hydrauliques, qui dependent du 
climat, et l'eau est abondamment utilisée dans le traitement des matiêres 
premieres - par exemple, ii faut jusqu'à 22 m 3  (metres cubes) d'eau pour raffiner 
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un metre cube de pétrole et 3000 m3  pour produire une tonne (metrique) de 
caoutchouc synthetique. 

Par ailleurs, les effets de l'industrialisation et de l'urbanisation sur l'atmosphère 
restreignent certains types d'entreprises économiques. L'activité économique donc 
s'inspire d'une judicieuse comprehension de l'environnement, de t'influence que 
l'homme exerce sur son milieu naturel et de l'aptitude de l'atmosphère a disperser 
sans danger les effluents industriels. Ii est indispensable de bien saisir l'interaction 
entre les conditions atmospheriques, l'ecologie et I'économie. 

1. Phénomènes atmosphériques et pertes directes 1  1868-1973 

Perte estimée 

Année 	 Phénomene 	 Vies 	 $ millions 

1868 SEcheresse a Rivière Rouge 
1860... Tempetes sur lea Grands Lacs 
1885-96 Sécheresse dans lea Prairies 
1912 Tornadeá Regina (Sask.) 30 	 4 
1917-21 Sécherease dana lea Prairies 
1930-36 Sécherease dana les Prairies 
1935 Tempéte de neige a Vancouver (C-B.) 
1944 Tornade a Kamsack (Sask.) (2.000 sans foyer) 	 2 
1945 Basses temperatures en Nouvelle-Ecosse 4 
1949 SEcheresse en Ontario 100 
1950 Inondation a Rivière Rouge 100 
1953 TornadeàSarnia (Ont.) 5 
1954 Ouragan Hazel en Ontario 100 	 252 
1954 Rouille du blédans les Prairies 33 
1955 Secheresse en Ontario 85 
1957 Tempete de grele en Saskatchewan 17 
1959 Mules abondantes en Saskatchewan 

(perte des récoltes) 12.5 
1959 Tempete de neige en Ontario 
1967 Tempéte de neige en Alberta 10 
1969 Tempete de gisce prés de Québec (Qué.) 30 
1967-68 Incendies de forét su Canada 100 
1973 Secheresse en ColombieBritannique 
1973 Tempéte de glace a Sept-Iles (Qué.) 10 

Le climat: un risque 
Les dangers climatiques ne s'oublient pas facilement, a cause de leur effet sur la 

société et de l'importance que leur accorde Ia presse. Comme la plupart des pays des 
zones tempérée et polaire, le Canada connait un climat variable qui, depuis les tout 
debuts de Ia colonisation, a provoqué des situations de crise. 

Le tableau I indique les pertes êconomiques directement attribuables a de fortes 
perturbations atmosphériques survenues au Canada. 11 mentionne entre autres de 
grands désastres qui ont marqué l'histoire du pays, mais pour lesquels ii n'existe 
aucune estimation de leurs consequences économiques directes. 

Les pertes dues aux tempetes sont rarement faciles a mesurer. On peut determiner 
Ia valeur en dollars du bétail perdu pendant une tempéte de neige, mais ii est 
difficile d'évaluer l'affaiblissement des bétes épargnées. La perte de $2.2 millions 
attribuée a la tempéte de glace 6 Québec en 1973 ne tient pas compte des 250,000 
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personnes qui ont alors été privées d'électricité, de chaleur et d'eau potable, des 
quantités d'aliments perdues en raison des pannes de congélateurs, ni de la paralysie 
des services de protection contre le feu pendant la période oU les risques d'incendie 
étaient accrus par I'utilisation de poeles a gaz et dautres appareils de remplacement. 

Protection contre les pertes. II existe cinq facons, dont l'une n'exclut pas 
necessairement l'autre, d'affronter les intempéries: Al. acceptation passive; 2. 
évitement des regions et des mesures défavorables a l'utilisation efficace des 
ressources; 3. actions preventives courantes et défensives fondées sur l'évaluation 
des données météorologiques; 4. modification et contrOle direct du temps/climat; et 
5. recours a des mayens structurels et mecaniques de protection qui font appel aux 
connaissances climatiquese 2 . Rien ne nous oblige a accepter nos pertes passivement; 
ii existe d'autres solutions, dont l'assurance. 

Parmi les mesures de protection figurent les programmes d'épandage de calcium 
sur les routes, le remplacement du carbone par l'acier pour les trolleys, l'emploi de 
mécanismes anti-givre et l'évacuation des secteurs menaces d'inondation. Ces 
mesures se basent souvent sur les previsions météorologiques, donc sur Ia 
climatologie. Par exemple, Ia conception d'un barrage et le programme d'exploita- 

1J.R. Hibbs. Evaluation of weather and climate by socio-economzc sensitivity indices'. Human Dimensions 
of Weather Modification, Université de Chicago. Departement de geographie, document de recherche no 105, 
1966, 
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tion dun reservoir sappuient sur Ia climatologie a long terme et sur des 
renseignements connexes, qui permettent a l'opérateur de s'assurer 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 laménagement 
permettra de resister aux inondations et d'en réduire les effets en aval. A l'étape 
opérationnelle, les previsions météorologiques sont indispensables pour faire en 
sorte que le système fonctionne en toute sécurité et au mieux de l'intérêt public, 

Le Service de l'environnement atmospherique dEnvironnement Canada a 
rCpondu avec prévoyance aux demandes changeantes et croissantes 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 muvre 
af in daméliorer les services et den accroitre l'efficacité, ce qul a permis aux 
meteorologues dappliquer leur science a Ia solution de problémes socio-
économiques importants oU les conditions atmospheriques interviennent. 

Applications de la climatologie 
Agriculture et exploitation forestière 

Lagriculture et l'exploitation forestière comptent parmi les activitès très sensibles 
au climat. Ii faut donc recourir dans leur cas aux previsions météorologiques et a 
d'autres données pour combattre les principaux dangers: sécheresse, gel, grêle, 
pluies excessives, inondations, vent, neige, destructions par l'hiver, maladies, 
épidémies et infestations d'insectes associées au climat. Les pertes provoquées par 
les incendies de forét se chiffrent en moyenne a $23 millions par an, et elles ant 
méme déjà atteint $83 millions. Les dernières grandes pertes de récoltes, établies 
d'après l'indemnisation fédérale, figurent au tableau 2: elles font ressortir les 
avantages, sur Ic plan Cconomique, de previsions exactes du temps. 

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

Annee 	 Cause 	 Endroit 	 Perteestjmêe 

S millions 
1445 Basses temperatures Nouvelle-Ecosse 4.0 
1954 Roullledublé Prairies 33.0 
1959 Récoltes mouillées Prairies 12.5 
1964.65 Pluiesabondarites Québec 1.5 
1965 Sécheresse Eat du Canada 5.5 

La production de colza, évaluée a $100 millions en 1971, montre l'importance du 
climat dans l'économie agricole. Les cultures de coiza poussent bien dans les 
Prairies lorsqu'il fait chaud et soleil le jour et frais Ia nuit. et  La production de cette 
plante est intensive dans cette region. Dans le sud, le pourcentage d'huile contenu 
dans les graines est si faible quil nest pas rentable de cultiver le coiza, méme a 
Minneapolis qul se situe davantage au nord. La delimitation de la region oá le climat 
est propice a ces cultures présente une évidente valeur économique. 

Le temps doit étre propice non seulement a La croissance, mais aussi a 
l'ensemencement, a Ia culture, a Ia pulvérisation et a Ia récolte. Les agriculteurs ant 
constamment recours aux previsions metéorologiques et aux statistiques climatolo-
giques pour se prémunir contre le mauvais temps (pendant Ia fenaison, par exem-
pie) ou pour evoluer los chaneis do temps sic virs Ii fin do iii saisun des recuites. 
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Ressources hydrauliques 
Les précipitations sont Ia principale source dapprovisionnement en eaux de surface, 

et lévaporation le principal consommateur. La planification, les opinions publiques et 
politiques ainsi que les decisions économiques relatives a Ia viabilité dun système 
hydrologique sont donc souvent liées a la climatologie. Lampleur ella flabilite des 
reserves sont déterminées daprés les caractèristiques des pluies et des chutes de neige. 
Les crues types le besoin d'irrigation, La demande urbaine, la capacité des egouts 
évacuateurs et Ia taille des canalisations sont fonction du climat, et lexploitation de 
systémes de régularisation permettant d'assurer la maitrise des inondations et la 
conservation de I'eau en période de sécheresse depend beaucoup des previsions. 

L'utilisation des ressources en eau par les villes, Lindustrie et lagriculture, ainsi 
que les pertes naturelles dues a l'évaporation, doivent être étudiées en termes de 
probabilité et de saisonnalité pour permettre Ia mise au point de systèmes 
d'approvisionnement qui satisfassent tous les besoins raisonnables d'une collecti-
vité. Ces besoins sont prévisibles au moyen des previsions et autres donnees 
météorologiques appliquées directement aussi bien qu'en relation avec les activités 
industrielle. sociale et biologique. 

Mise en valeur des ressources 
La mise en valeur des ressources canadiennes a l'intérieur du pays et dans les 

regions excentriques pose de sérieux problemes êcologiques øü Ia climatologie doit 
jouer un rOle de premier plan. Par exemple, des emissions d'anhydride sulfureux 
provenant des raffineries de sables bitumineux de l'Alberta pourraient détruire la 
végétation sur de vastes étendues sil ne s'exerçait pas de contrOle adequat; 
l'aptitude de latmosphére a disperser ce contaminant est donc dune importance 
primordiale. Si le charbon devait reprendre une place prépondérante, la dispersion 
de lanhydride sulfureux et des fines particules pourrait devenir un probleme grave. 
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La gazéification et les tours de refroidissement peuvent dégager de grandes 
quantités d'énergie thermique et d'humidité dans l'atmosphère. La protection contre 
les risques naturels est un important facteur a considérer dans le forage en mer, 
lamenagement de pipelines (au franchissement des rivières par exemple), le 
transport de I'énergie électrique et I'exploitation des centrales nucléaires. 

La topoclimatologie et les etudes sur la qualité de l'air doivent être prises en 
compte Iorsqu'il s'agit de determiner l'emplacement de raffineries, de systémes de 
conversion, d'irifrastructures. etc. La climatologie marine et les previsions 
météorologiques sont intimement Iiées aux problèmes de forage en mer, de 
navigation dans les eaux englacées, d'emmagasinage du pétrole en mer lorsque 
l'acheminement a partir des lieux de forage dolt étre interrompu a cause du 
brouillard, et de localisation des ports en eau profonde. 

Les preoccupations d'ordre environnemental devraient inciter a une plus grande 
utilisation des ressources énergétiques renouvelables, ce qui nécessiterait une 
meilleure interpretation et comprehension des variations dens le temps et dans 
l'espace de l'énergie solaire et du vent et de leurs sous-produits tels que les vagues, 
les courants et les gradients thermiques. 

Planification de I'usage des terres 
Le développement des ressources, I'industrialisation, Ia tendance a I'urbanisation, 

l'accroissement démographique, le volume limité des ressources et la responsabilité 
morale sont autant de facteurs qui commandent un emploi rationnel des terres. 

L'utilisation et I'exploration accrues des ressources sont liées a I'aisance 
matérielle et au goCit pour la vie urbaine. Non seulement les Canadiens quittent les 
fermes pour s'installer dans les villes, mais us se concentrent dans quelques grandes 
agglomerations industrialisées. On predit qu'en l'an 2000, 20 millions de Canadiens 
(60% de Ia population) vivront dans 15 centres de plus de 300,000 habitants, et 17 
millions d'entre eux dans des centres d'un million d'habitants et plus. 
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Ces tendances revétent une importance socio-économique majeure, et parmi les 
difficultés qui en découlent figurent les problèmes considérables et complexes de 
I'utilisation des sols. Le role que sera appelée a jouer la climatologie dans la solution 
de ces problèmes nen sera pas moms considerable et complexe. Par exemple, 
environ Ia moitié des terres arables de premiere qualité au Canada se trouve en 
Ontario, on les pressions de l'urbanisation sont énormes. Dans cette province, le 
zonage en fonction du climat peut aider a la preservation des meilleures terms 
agricoles. Ailleurs. dans tous les cas oü le climat est moms propice, ce mode de 
zonage peut donner a l'agriculteur une plus grande sécurité. 

Construction 
La construction est Ia principale industrie du Canada, Extrémement sensible aux 

intempéries, elle appelle plus que toute autre un soutien meteorologique. 
L'intervention de Ia meteorologie dans les techniques du bátiment a porte entre 
autres sur les problemes des charges de neige. de poussée des vents, daccumulation 
de glace, de drainage, de pénétration de Ia pluie et dusure des matériaux. Par 
ailleurs, Ia prediction du temps, que Ce soit pour le séchage du béton, pour les 
travaux d'excavation ou pour I'utilisation des grues, est de toute premiere 
importance dans cette industrie. 

Transports 
L'aviation a connu une croissance exponentielle. Certains aéroports n'étaient pas 

sitôt construits qu'ils se révélaient déjà trop petits, et le bruit des avions modernes 
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devient un sujet de preoccupation grandissante. Pour tenter de résoudre ces 
problémes toujours plus aigus, on a aménagé de nouveaux aéroports loin des 
grandes villes, en prenant soin de les installer aux endroits les plus propices au 
décollage et a l'atterrissage du point de vue météorologique, sans que l'orientation 
des pistes nuise aux axes étabtis du trafic aérien. 

La relation topographie-climat est fondamentale dans le choix des points 
d'implantation dans l'Arctique, et constitue donc un facteur important dans Ia mise 
en valeur des ressources du Nord. Pipelines, navires et trains de véhicules sont des 
éléments familiers du système de transport de cette region. Leur infrastructure de 
soutien nécessite des stations de compression, des ports et des villes. Dans le passé, 
des installations sur la côte ou a l'intérieur des terres ont été emportees ou 
gravement endommagèes par les vents arctiques; l'abri est primordial. Par contre, 
dans les zones non ventilées se pose le probleme de Ia pollution de l'air et du 
brouillard glacé lorsque le froid persistant s'accompagne d'une inversion des masses 
dair. L'étude du vent et du drainage de Fair est donc essentielle dans la repartition 
des établissements industriels et des secteurs d'habitation. 

Tourisme et loisirs 
Pour la plupart des Canadiens les loisirs sont une activité de plein air, plus ou 

moms agréable suivant le temps qu'il fait. Les loisirs sont fortement axes sur les 
ressources naturelles renouvelables, et l'état des ressources depend du climat. Dans 
certains cas, le climat méme est Ia ressource. 

Le tourisme occupe une place de choix dans les economies nationale, provinciale 
et locale, et les gouvernements ont donc intérét a aménager des parcs, des lieux 
d'hébergement et d'autres formes d'installations récréatives. Le climat intervient 
forcément en Ia matière, car méme les impressionnantes chutes Niagara sont plutot 
ternes sous le brouillard. Des méthodes visant a obtenir une valeur récréative 
optimale ont été élaborées en fonction du climat, et on a fait des etudes climatiques 
des parcs nationaux pour decider de lemplacement des installations et des routes, 
ainsi que des programmes dexploitation. 

Evaluation des effets de l'activité humaine sur I'environnement 
Ii est essentiel d'évaluer les effets, délibérés ou involontaires, de l'activite de 

l'homme sur l'environnement afin d'en éliminer les aspects indésirables. Les 
planificateurs doivent pour cela considérer les effets secondaires de leurs 
propositions sur des périodes courte, moyenne et longue, et envisager egalement des 
formules de remplacement, dont l'une consiste a renoncer a on projet. On arrive 
finalement a une decision. soit d'abandonner le programme envisage, soit 
d'approuver la formule de rechange la plus acceptable dans sa forme initiale ou dans 
une forme modifiée. Un programme de surveillance est également établi pour 
assurer le respect des conditions souhaitées. 

La qualite de lair et l'aptitude de l'atmosphère a transporter les polluants là oC us 
peuvent endommager l'environnement ou les immeubles, ou nuire a Ia sante de 
l'homme, sont des questions de premiere importance pour une société industrialisée. 
Toutefojs, les aspects climatologiques des etudes nécessaires ne se limitent pas 
uniquement a la qualite de l'air. Ces etudes peuvent commencer avec l'évaluation 
des plans de l'ingénieur; par exemple, une tour résistera-t-elle a la glace et au vent? 
Les modifications apportées a l'occupation de l'espace, comme Félargissement de Ia 
superficie agricole, l'installation de pipelines et La creation de nouveaux lacs, 



peuvent aussi modifier le climat. D'habitude, ces changements n'ont pas tellement 
dampleur, mais leffet cumulatif dun grand nombre de projets mineurs risqw 
parfois d'être fort nocif. De petites variations dans Ia temperature, les précipitations 
ou le brouillard naffecteront peut-ètre pas de façon sensible le climat dune re8ion 
mais ii se peut queues engendrent des situations extremes qui seraient intolérables 
pour certaines espéces; it nest pas impossible non plus qu'elles déclenchent un 
mécanisme de rétroaction subtil aux consequences considérables. Une compréhen 
sion globale et positive des relations interdisciplinaires qui existent dans cr 
domaine est donc trés importante. 

Bureau fédéral d'examen des evaluations environnementales 
En plus d'entreprendre des etudes distinctes en matière denvironnement, Iv.  

Service de protection de lenvironnement atmospherique participe activement au 
Processus d'examen des evaluations environnementales du gouvernement fédéral 
(PEEE) dans le cadre de ses travaux climatologiques. Cette participation comprend 
l'analyse des exposés d'incidences environnementales redigés par l'entreprise privet 
et divers ministères fédéraux en vue de projets assujettis au reglement du PEEF 
Dans pareille analyse, le Service dolt se pencher sur tes parties de chaque expost 
consacrées aux conditions atmosphériques existantes aussi bien que sur les 
possibilités quun changement de climat se produise pendant la durée de vie dt 
laménagement projeté. 

GORDON McKAY 
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Le peuple Ct SOfi heritage 



Histoire 

Dans Ia premiere moitié du XXe  siècle, le Canada passe du statut de colonie a celui 
d'Etat totalement independant au sein du Commonwealth. Par ailleurs, sa 
dépendance vis-à-vis des Etats-Unis s'accentue, et ii s'avère de plus en plus difficile 
pour Iui de demeurer autonome près d'un voisin si puissant. Tout au long de 
l'histoire du Canada, les deux themes inséparables de l'accommodement et de Ia 
cooperation entre les différentes ethnies qui composent Ia population canadienne et 
le souci d'acquerir dans le concert des nations une identitè satisfaisante pour les 
Canadiens vont influencer tous les aspects de Ia vie nationale. 

C'est au XVIIe siècle que le territoire qui constitue aujourd'hui le Canada devient 
un lieu de peuplement. Les Français sont les premiers arrives, et ils pénètrent a 
l'intérieur des terres par la voie du Saint-Laurent et de ses affluents. Des 1670, les 
Anglais sont établis sur Ia baie d'Hudson, et c'est Ie debut de Ia lutte pour Ia maitrise 
de l'arrière-pays. Les Français poussent vers le nord et vers l'ouest. les Anglais vers 
le sud a partir de Ia baie d'Hudson et vers l'ouest a partir de leurs établissements le 
long de l'Hudson et dans Ia region qui forme aujourd'hui Ia Nouvelle-Angleterre. 
Aides de leurs allies indiens et aiguisés par l'hostilité entre la Grande-Bretagne et Ia 
France en Europe, les adversaires se disputent le contrOle des ressources du 
continent, et c'est Ia Grande-Bretagne qui finalement l'emportera. Avant cette 
victoire, cependant. les Français se sont déjà solidement enracinés le long du Saint-
Laurent et en Acadie. 

Durant ses 50 premieres années de lutte, Ia colonie francaise est minuscule. Sa 
progression s'effectue lentement, les missionnaires ne réussissent a faire que 
quelques conversions, et le commerce se resume a peu. En 1663, la colonie compte 
moms de 2,500 habitants, dont le principal exploit est d'avoir survécu. 
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Néanmoins, c'est de cet effort de survie qu'allaient naitre les mythes qui ont 
faconné la conscience collective du Canada français, empreint d'un ineffacable 
attachement au passé et du sentiment d'être une entité distincte. Les héros tels que 
Dollard des Ormeaux et sa poignCe de compatriotes morts en defendant Ia colonie 
contre les Indiens en 1660, et les martyrs comme les Jésuites, qui succombent aux 
tortures en essayant d'instaurer le christianisme chez les autochtones, confèrent aux 
premiers temps de la colonie le caractère dune veritable Opopée. 

En 1740, Ia rivalité mondiale entre Français et Anglais déclenche Ia guerre qui 
provoquera Ia chute de Ia Nouvelle-France. La colonie progresse depuis le milieu du 
XVIIe siècle, car le gouvernement royal a fait venir de nouveaux colons, des 
fonctionnaires qualifies et des regiments pour défendre les villages et les avant-
postes. Malgré cela, Ia Nouvelle-France ne pouvait resister a la puissance navale et a 
Ia supériorité numérIque des forces de Ia Grande-Bretagne. En 1759. Ia yule de 
Quebec, principale agglomeration d'alors, capitule devant l'armèe du général Wolfe, 
et en 1763 le Traité de Paris cede a Ia Grande-Bretagne les principales possessions 
francaises en Amérique du Nord; la domination britannique est désormais assurée 
sur le continent nord-américain. 

Cependant, en l'espace de 20 ans les 13 colonies sises au sud de Ia Nouvelle-
France gagnent Ia guerre d'Indépendance et créent les Etats-Unis d'Amérique. 
Depuis leur conquéte de Ia Nouvelle-France. les Britanniques craignent que les 
francophones ne suivent l'exemple des Américains. us abandonnent donc toute 
tentative d'assimilation et, par I'Acte de Quebec de 1774, ils reconnaissent les 
principales institutions des habitants: le droit civil, le régime seigneurial et la 
religion catholique. Fort de ces droits, le Canada résiste a Ia courtisanerie>> des 13 
colonies du sud et résiste a leurs tentatives d'invasion, pour demeurer une 
possession britannique. 

La Revolution américaine améne également en Amérique du Nord britannique 
des milliers de Loyalistes qui fuient les institutions républicaines des rebelles. 
Etablis en Nouvelle-Ecosse, sur les terres qui deviendront bientôt le Nouveau-
Brunswick, dans les Cantons de l'Est et dans les regions inoccupées au nord du lac 
Ontario, ces Loyalistes constitueront le premier groupe important de colons 
anglophones a s'installer au pays. 

Leur arrivée nécessite de nouveaux arrangements politiques. La Nouvelle-Ecosse 
possede une assemblée representative depuis 1758, et les deux Canada vont 
désormais jouir du mème régime. En 1791. l'Acte constitutionnel divise l'ancienne 
province de Québec en deux colonies, le Haut-Canada et le Bas-Canada, dotée 
chacune de sa propre assemblée. Les colonies commencent a se développer, sinon a 
s'épanouir, et bientót s'amorce Ia lutte pour l'instauration d'un gouvernement 
autonome, qu'on appelait a l'époque gouvernement responsable. Sa creation a lieu 
en 1849, mais seulement aprés l'échec fracassant des rebellions dans les deux 
Canada en 1837 et la reunion des deux colonies en 1841; pareille derniere mesure, 
proposée par Lord Durham dans son fameux rapport, visait a favoriser l'assimilation 
des Canadiens français. 

Cette tentative êchoue, tout comme l'union politique des deux Canada. Au milieu 
du XIXe  siècle, les colonies sont aux prises avec des coCts de plus en plus elevés et 
des revenus qui progressent si lentement qu'ils suffisent a peine a la construction 
des chemins de fer et des canaux nécessaires a l'infrastructure d'une société 
moderne. Les marches s'effritent, surtout a la suite de l'abolition des tarifs 
préférentiels par la Grande-Bretagne, qui s'engage sur la voie du libre-echange. La 
scene politique est tèmoin d'un ápre conflit entre factions et d'une sérieuse impasse, 
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aggravés par Ia preponderance numérique croissante des anglophones sur les 
francophones. Enfin, dans les années 1860, les Etats-Unis, de plus en plus hostiles, 
constituent une menace; en Amérique du Nord britannique, on craint beaucoup que 
les Américains, a peine sortis de la guerre civile, ne songent a réunir le Nord et le 
Sud dans une guerre victorieuse contre les colonies dispersees de cette Amérique. 
De telles circonstances, jointes a l'encouragement du gouvernement britannique 
désireux de réduire ses engagements en Amerique du Nord, aboutissent en 1865 a la 
decision canadienne de s'acheminer vers une fédération de toutes les colonies 
britanniques - les deux Canada. le Nouveau-Brunswick, La Nouvelle-Ecosse, l'Ile-
du-Prince-Edouard et Terre-Neuve. 

Cet objectif n'est que partiellement réalisé le ier  juillet 1867 lorsque les deux 
Canada, la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick s'unissent en une Confédéra-
tion aux termes de l'Acte de l'Amerique du Nord britannique. Cet acte, qui 
représente Ia constitution du nouveau Dominion du Canada, est l'muvre d'un groupe 
dynamique d'hommes politiques. dont John A. Macdonald, premier chef du nouvel 

tat, Georges-Etienne Cartier, George Brown, Leonard Tilley et Charles Tupper. La 
constitution prévoit un régime federal centralisé dont Le gouvernement national, 
siégeant a Ottawa, représente la force dominante, et laisse aux provinces les 
questions d'intérét local. Le francais et l'anglais sont reconnus comme langues 
officielles au Parlement, devant les tribunaux de juridiction fédérale et dans La 
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province de Québec. La nouvelle nation est des lors une monarchie constitution-
nelle oü le Parlement se compose du gouverneur general, représentant du 
monarque, d'une Chambre des communes et d'un Sénat nommé. 

Le Dominion reste incomplet; l'lle-du-Prince-Edouard et Terre-Neuve ont refuse 
de se joindre aux autres provinces, les grandes plaines de l'Ouest appartiennent a la 
Compagnie de la Bale d'Hudson, et la Colombie-Britannique, de l'autre cOté des 
Rocheuses, sur Ia cOte du Pacifique, est isolée dans un vaste territoire dépourvu de 
toute vole de communication transcontinentale. Le premier geste qui permettra au 
nouveau Dominion d'être fidèle a sa devise A Mori lisque ad More (Dun Ocean a 
I'Autre) sera l'acquisition des plaines de l'Ouest; on assiste donc en 1870 a la 
creation d'une nouvelle province, le Manitoba, aprés la défaite d'une breve rebellion 
dirigêe par l'habile et fanatique Louis Riel. L'année suivante, c'est la Colombie-
Britannique qui. sur Ia promesse d'obtenir un chemin de fer, devient a son tour une 
province et en 1873 l'tle-du-Prince-Edouard adhere aussi a la Confederation. Les 
Territoires du nord-ouest sont crêés en 1874, englobant toutes les terres comprises 
entre le Manitoba et Ia Colombie-Britannique: en 1885, us sont le théãtre de Ia 
seconde rébell ion de Riel, révolte qui êchouera parce que Ia milice canadienne a pu 
se rendre assez rapidement sur les lieux grace au chemin de fer du Canadien 
Pacifique, dont Ia ligne transcontinentale avait étê achevée cette année-là. Vingt ans 
plus tard, les provinces de l'Alberta et de Ia Saskatchewan sont formèes par un 
decoupage qui les détache des Territoires du nord-ouest, ce qui porte a neuf le 
nombre des provinces. Finalement, en 1949, Terre-Neuve choisit de devenir le 
dixiéme membre de Ia Confédération. 

Toutefois, le Canada était et se devait d'être plus qu'un territoire. II lui fallait 
adopter des politiques authentiquement nationales. Le gouvernement conservateur 
de Sir John A. Macdonald, au pouvoir presque sans interruption dans les 25 années 
qui suivent la Confédération, s'applique done a établir une politique d'application 
nationale. Le chemin de fer, un des êléments majeurs de cette politique, aura pour 
vocation de rapprocher les membres d'une population dispersee. Macdonald cherche 
êgalement a encourager I'immigration, mais les progrés a ce chapitre sont trés lents 
jusqu'à la phase de grande prospérité du debut des années 1900, qui déclenche un 
afflux d'immigrants. Une troisième mesure, visant a établir une solide protection 
douaniêre, est jugée indispensable a Ia croissance de l'industrie manufacturiere du 
Canada. C'est uniquement a Ia condition que l'industrie canadienne s'affermisse, 
que l'on arrive a peupler l'Ouest et que les communications deviennent rapides et 
sQres que le Canada, pense-t-on, pourra resister a Ia forte attraction des Etats-Unis. 

Macdonald pose les assises de lessor du Canada, mais ses politiques ne porteront 
fruit que sous le premier ministre liberal Sir Wilfrid Laurier, premier chef national 
d'origine francophone, au pouvoir de 1896 a 1911. La durée de son ministére sont des 
années d'or, une periode oC ii peut dire avec sérieux que le XIXe siécle a êté celui 
des Etats-Unis, mais que le XXe  siècle appartient au Canada. 

Malgré La prospérité et l'expansion, le régne de Laurier voit les conflits de classes 
et de cultures qui existent depuis 1867 se poursuivre, s'aggraver méme. L'exécution 
de Riel en 1885, et les attaques menées contre les êcoles françaises et catholiques de 
l'Ouest dans les années 90, ont durci les relations entre Français et Anglais. De 
nouvelles discordes, entre les anglophones a tendance impérialiste et leurs 
compatriotes francophones a tendance plutOt nationaliste et isolationniste, sont 
alimentées par Ia guerre des bers et par Ia poursuite du débat sur Ia place du Canada 
dans I'Empire britannique. Lorsqu'en 1911, Laurier présente au Parlement un traite 
de réciprocité avec les tats-Unis, tous ces litiges sont furieusement évoqués lors de 
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Ia campagne électorale qui suit. Les Libéraux, battus a plate couture, cèdent alors le 
pouvoir aux Conservateurs, sous la direction de Robert Borden. 

C'est a Borden qu'échoit Ia tãche de diriger le Canada durant Ia Grande Cuerre de 
1914-18, periode très pénible pour le pays. Plus de 60,000 Canadiens meurent outre-
mer, et l'unité nationale est grandement secouée par la question de la conscription 
en 1917. Nombre de Canadiens d'ascendance non britannique s'opposent au service 
militaire obligatoire, et c'est sur cette controverse que portent les elections de 1917, 
remportêes par Borden. Le gouvernement Borden, formé A Ce moment-là d'une 
coalition de Conservateurs et de Libéraux anglophones, impose la conscription. 

Le service militaire pése lourdement aussi sur les agriculteurs de l'Ontario et de 
l'Ouest. La guerre a engendré une hausse des prix et une période de prospérité après 
des années d'austérité, mais voilá que le gouvernement vient arracher aux paysans 
leurs fits. Cette dolèance, et les plaintes depuis Iongtemps réitérées au sujet du tarif 
douanier qui favorise les fabricants, donne lieu a la creation du Parti progressiste et 
a sa montée remarquable aux elections de 1921. 

Le syndicalisme gagne aussi du terrain durant Ia guerre, mais ce progres est 
presque entièrement perdu lorsqu'en 1919 une gréve generale a Winnipeg est brisée 
par l'intervention massive du gouvernement fédéral. Le mouvement syndical s'en 
trouvera affaibli pendant des années, et il lui faudra attendre la Depression et Ia 
Seconde Guerre mondiale pour reprendre de la vigueur. 

Le pays tout entier découvre de nouveaux avantages dans la modification du 
statut de Dominion a I'issue de Ia Grande Guerre. Lance dans la guerre a titre de 
colonie de Ia Grande-Bretagne, il en ressort presque egal a cette derniére, situation 
qui sera consacrée par le Statut de Westminster en 1931. 

Pendant Ia majeure partie de l'entre-deux-guerres. cependant, le Canada prend 
peu de part aux affaires mondiales. Le successeur de Laurier, W.L. Mackenzie King, 
est un homme prudent qui s'applique a réduire les taxes et les droits de douanes. Le 
Canada progresse lentement, ella depression des années 30 Iui- assène un dur coup. 
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Sous Ia direction de R.B. Bennett, des Conservateurs qui accédent au pouvoir lors 
des elections générales de 1930, sont constamment aux prises avec un chOmage 
élevé et un déclin du commerce et du produit national brut. Le Canada traverse alors 
une période difficile, et la population cherche des solutions dans de nouveaux partis 
politiques. Le Credit social obtient le pouvoir en Alberta. le CCF tente de rapprocher 
les groupes de travailleurs et d'agriculteurs de I'Ontario et de lOuest, et I'Union 
nationale mène les nationalistes conservateurs a la victoire au Québec. La grande 
depression révéle en outre que le gouvernement fédéral ne dispose pas des pouvoirs 
constitutionnels nécessaires face a une urgence nationale en temps de paix; cela 
étant, le gouvernement King, réélu en 1935, institue une vaste enquéte a ce sujet. La 
Commission royale d'enquéte sur les relations entre le Dominion et les provinces 
présente son rapport en 1940, dans lequel elle recommande des changements 
radicaux, mais a ce moment-là le Canada est en guerre et Ottawa a déjà le pouvoir 
d'agir expéditivement en temps de conflit armé. 

La période de 1939-45 sont des années extraordinaires. L'entrée dans une 
conjoncture de guerre totale sous le gouvernement King transforme le Canada en 
une grande puissance militaire, industrielle et financiere. Un million d'hommes sont 
dans les forces armées, des milliards de dollars sont consacrés a l'aide mutuelle aux 
allies du Canada, et c'est 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 a organiser Ia transition 
entre Ia guerre et la paix, et lessor économique se poursuit sans relàche jusque dans 
les années 50. 

Mackenzie King se retire en 1948, et Louis Saint-Laurent, un avocat de Québec, lui 
succède. Le gouvernement Saint-Laurent rapproche le Canada et les Etats-Unis sur 
le plan des relations économiques et militaires; it amène le Canada a faire partie de 
l'Organisation du Traité de 1'Atlantique Nord (OTAN) et négocie son entrée dans le 
Commandement de la defense aérienne de 1'Amerique du Nord. 

Cependant. lessor économique soutenu du Canada est alimenté par des capitaux 
américains ou des fonds empruntés a New York et ces tendances, parmi dautres, 
suscitent suffisamment d'inquietude pour quen 1957 les Conservateurs, sous la 
direction de John Diefenbaker, soient portés au pouvoir. Le gouvernement 
Diefenbaker dirige le Canada de 1957 a 1963, période orageuse tant sur le plan 
intérieur quinternational. A la fin des années 50, la croissance économique ralentit, 
le chômage augmente et les relations avec les Etats-Unis se détériorent. en raison 
notamment de Ia repugnance de Diefenbaker a doter les forces canadiennes d'armes 
nucléaires américaines. Par ailleurs, le Québec se rebiffe de plus en plus contre la 
Confédération, et it réclame une plus grande autonomie et une reconnaissance 
accrue de Ia langue francaise dans tout le pays. 

Le gouvernement liberal de Lester Pearson, élu en 1963 avec une minorité de 
sieges a Ia Chambre des communes, institue la Commission royale d'enquete sur le 
bilinguisme et le biculturalisme pour examiner en profondeur le domaine des 
relations entre francophones et anglophones. Au cours des cinq années qui suivent, 
marquees de scandales politiques et de réformes sociales, le gouvernement consacre 
de plus en plus de temps a Ia question du Québec, 

C'est peut-étre en raison de son attitude fortement fédéraliste que Pierre Elliott 
Trudeau a été choisi pour succéder a Pearson en 1968: it mène son parti a La victoire 
aux elections generales de Ia méme année. Deux ans plus tard, son gouvernement 
impose Ia Loi sur les mesures de guerre et envoie quelque 10,000 soldats au Québec a 
la suite de l'enlêvement d'un détégue commercial britannique et de l'enlèvement et 



du meurtre d'un ministre du Cabinet québécois par le Front de Liberation du 
Quebec. Cette reaction énergique de la part du fédéral semble faire taire les propos 
séparatistes au Quebec, et dans les six années suivantes d'autres questions dominent 
les débats. 

Durant son premier mandat, le gouvernement Trudeau apporte certains 
changements a Ia politique etrangere du pays: ii reduit lengagement militaire a 
l'égard de lOTAN et insiste sur le besoin de protéger et de faire valoir Ia souveraineté 
canadienne. Les problèmes économiques, en particulier le taux élevé de chOmage et 
l'inflation croissante, sont a l'ordre du jour, et cest sans doute ce qui explique le 
recul du parti aux elections de 1972. a Ia suite desquelles ii se retrouve au pouvoir en 
position minoritaire, Pendant les deux années qui suivent, le gouvernement 
Trudeau tente de s'occuper de léconomie, des difficultés croissantes que pose 
l'approvisionnement en énergie, et de linfluence américaine sur l'économie et Ia 
culture canadienne. En 1974, ii est réélu avec une rassurante majorité. 

Au cours des deux années suivantes, deux partis de lopposition se choisissent un 
nouveau chef. Le Nouveau Parti Democratique, qui a remplacé le CCF, choisit Ed 
Broadbent, professeur d'université en Ontario et depute d'Oshawa (Oft.). Au debut 
de 1976, les Conservateurs choisissent Joe Clark, Jeune député de lAlberta. Ces deux 
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hommes politiques ne cessent de s'attaquer aux questions économiques, attirant 
particulièrement l'attention sur la limitation des prix et des salaires instituée par les 
Libéraux en 1975 et sur les problémes constants de l'inflation et du chOmage. La 
levee des restrictions commence en 1978, mais les taux d'intérét, l'inflation et le coUt 
de la vie continuent d'augmenter, et environ un million de personnes chOment. 

Aux elections de 1979, ii s'ensuit que J. Clark amène les Conservateurs au pouvoir 
et forme un gouvernement minoritaire. Mais quelques mois plus tard, les 
Conservateurs subissent une défaite a Ia Chambre des communes et. dans les 
elections de 1980, ils sont battus a plein. Pierre Trudeau, qui avait perdu les elections 
de 1979, et, de fait, annoncé son intention d'abandonner le commandement de son 
parti, fait l'une des plus étonnantes rentrées de l'histoire politique du Canada, et 
redevient premier ministre. 

Le problème majeur qui l'attend des lors est celui du Québec, sa province natale. 
Sous la direction de l'habile et populaire René Lévesque, le Parti Quebecois avait 
obtenu une forte majorité a l'Assemblée nationale lors des elections provinciales de 
1976. Ayant promis de faire du Québec un Etat souverain associé au Canada dans 
une sorte de marché commun, Lévesque propose, en vue de lindépendance de sa 
province la tenue d'un referendum en deux étapes. A Ia premiere consultation 
prévue, il va s'agir pour son gouvernement d'obtenir le mandat d'amorcer des 
négociations avec Ottawa, tandis qu'á la deuxiéme, la population aura a se 
prononcer pour ou contre l'issue de ces négociations. La premiere étape. dont Ia date 
est fixée au 20 mai 1980, pousse la confrontation Québec-Canada a son point 
critique. Chose ironique. le Québec est a ce moment mieux représenté que jamais a 
Ottawa. par Pierre Trudeau, hon nombre de ministres influents mandates au fédéral 
par l'électorat québécois, et Ia moitié du caucus liberal. Le résultat ultime des votes 
proposes et l'avenir du pays semblaient encore imprevisibles au debut de 1980. 

J.L. GRANATSTEIN 



Population 
Au ier  juin 1979, la population totale du Canada êtait estimée a 23.670.700 

habitants, soit une augmentation de 18.3% par rapport au chiffre établi lors du 
recensement de 1966 (20,014,880). En fait, les taux d'accroissement de Ia population 
canadienne diminuent depuis cette date, l'augmentation annuelle moyenne étant 
passée de 1.6% pour Ia période 1966-71 a 1.0% pour Ia période 1976-79. Font 
exception a cette tendance génerale lAlberta, le Nouveau-Brunswick. l'tle-du-
Prince-Edouard et la Saskatchewan. Le taux d'accroissement en Alberta s'est accru 
de 2,3% qu'il était en 1966-71 a 3.1% en 1976-79; celui du Nouveau-Brunswick a passé 
de 0.6% a 1.1% et celui de l'Tle-du-Prince-Edouard de 0.6% a 1.3%. La Saskatchewan, 
aprés avoir subi une baisse de 0.6% au cours de Ia période 1966-71 a enregistré une 
hausse de 1.3% en 1976-79. Le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest qui comptent 
des populations relativement faibles par rapport aux provinces ont connu de forts 
taux d'accroissement dans la période 1966-76. mais ces taux ont diminué durant Ia 
période 1976-79. 

Les provinces et les territoires du Canada different beaucoup les uns des autres en 
ce qui regarde leur superficie ainsi que la taille et la densité de leur population. Plus 
de 80% de Ia population totale du Canada est actuellement concentrée au Québec, en 
Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique qui ont de plus grandes superficies 
que les autres provinces. L'Alberta, Ia Colombie-Britannique et I'Ontario soft les 
seules regions oil l'accroissement annuel moyen a surpassé Ia moyenne nationale 
dans les années antérieures. L'lle-du-Prince-Edouard, la Nouvelle-Ecosse et le 
Nouveau-Brunswick sont les provinces les moms étendues, mais elles affichent des 
densités de population (20.5, 16.0 et 9.7 personnes par kilometre carré) bien au-
dessus de hi moyenne nationale de 2.6, tandis que le Yukon et les Territoires du 
Nord-Ouest, dont les superficies sont vastes, comptent beaucoup moms de 
personnes, soit 0.04 et 0.01 par kilometre carré respectivement. 

L'Cvolution de Ia population résulte de Ia combinaison de quatre facteurs: natalité, 
mortalité, immigration et emigration. Le taux de natalité élevé (28.0 pour 1.000 en 
moyenne en 1951-56) et le taux d'accroissement naturel élevé (19.6 pour 1,000 en 
moyenne) sont caractéristiques de la croissance rapide du debut de l'apres-guerre, 
qui a atteint son point culminant au milieu des années 50 (tableau 2). La diminution 
des taux d'accroissement dans les années subséquentes résulte surtout de la baisse 
des naissances depuis le debut des années 60. Bien queue ait diminué légérement, Ia 
mortalité est restee relativement stable si on Ia compare aux autres facteurs. La 
migration internationale nette. soit Ia difference entre l'immigration et I'emigration, 
du debut et du milieu des années 50 (7.9 pour 1.000 en 1951-56 et 5.6 pour 1,000 en 
1956-61) a aussi influence considérablement I'accroissement de Ia population au 
Canada. Depuis quelques années. cette influence s'atténue; en 1971-76 elle 
intervenait pour Ic tiers environ de l'accroissement total observe de 1971 a 1976, 
mais pour le sixième seulement de 1976 a 1979. 

Depuis quelques années, la migration interne est le facteur qui exerce Ia plus forte 
influence sur la repartition géographique de Ia population canadienne (tableau 3). 
En 1967-69, l'Ontario et Ia Colombie-Britannique attiraient Ia majorité des migrants 
venant des autres parties du pays. Depuis le debut des années 70, cet état de choses a 
beaucoup change. La Colombie-Britannique a maintenu ses gains, tandis que le 
Quebec. Terre-Neuve et le Manitoba ont subi des pertes répétées. Les provinces qui 
accusaient régulierement des pertes (tle-du-Prince-Edouard, Nouvelle-Ecosse, 
Nouveau-Brunswick ci Saskatchewan) ont affiché des gains. L'Ontario, province qui 



1. Repartition de Ia population et superficie, Canada et provinces, 1966, 1971, 1976 et 1979' 

Variation annuelle Superficie 
moyenneen Kilomètres Densitéde 

Population en milliers pourcentage carrs population' 
1966 1971 1976 1979 1966-71 1971-76 1976-79 millers 1979 

Canada.................. 20.015 21.568 22,993 23.671 1.6 1.3 1.0 9205 2.6 

Terre-Neuve ............. 493 522 558 574 1.2 1.3 0.9 372 1.5 
lie-du -Prince-douard 109 112 118 123 0.6 1.2 1.3 6 20.5 
Nouvelle-Ecosse .......... 756 789 829 848 0.9 1.0 0.7 53 16.0 
Nouveau-Brunswick 617 635 677 701 0.6 1.3 1.1 72 9.7 
Québec .................. 5.781 6.028 6,234 6,284 0.9 0.7 0.3 1 358 4.6 
Ontario.................. 6,961 7.703 8,264 8.503 2.1 1.4 1.0 917 9.3 
Manitoba ................ 963 988 1,022 1.032 0.5 0.7 0.3 548 1.9 
Saskatchewan............ 955 926 921 959 -0.6 -0.1 1.3 570 1.7 
Alberta.................. 1,463 1,628 1.838 2.012 2.3 2.5 3.1 638 3.2 
Colombie-Britannique 1.874 2.185 2,467 2,570 3.3 2.5 1.4 893 2.9 
Yukon................... 14 18 22 22 5.7 3.5 -0.4 532 0.04 
Territoires du Nord-Ouest - 29 35 43 43 4.1 4.1 0.6 3246 0.01 

ChiIfres fondes sur les données du recensement pour 1966. 1971 et 1976. et sur des estimations pour 1979. 	• Habitants par kilometre carré. 

2. Elements de variation de Ia population, 1951-56, 1956-61, 1961-66, 1966-71, 1971-76 et 1976-79 

Naissances DEcès 
Accroissement 
natural Immigration emigration 

Migration 
internatjonale 
nette 

Variation 
totale 

Date Touxpourmill& 
00 

> 
1951-56......... 28.0 6.4 19.6 10.4 2.5 7.9 27.5 	Z 
1956-61 ......... 27.5 8.0 19.5 8.8 3.2 5.6 25,1 
1961-66......... 23.5 7.6 15.9 5.6 2.9 2.7 18.6 
1966-71 ......... 17.8 7.4 10.5 8.6 4.1 4.5 14.9 	- 
1971-76......... 15.8 7.4 8.4 7.6 3.1 4.5 12.8 
1976-79' ........ 15.3 7.2 8.1 4.7 3.2 1.5 9.6 

Taux moyen pour 1,000 habitants, pour chacune des periodes indiquees. 'Estimations provisoires pour les annèes postcensales. 



POPULATION 
	

41 

3. Migration interne par province, pour certaines périodes (moyennes annuelles) 
(centa toes de migrants) 

1967-69 	 1972-74 	 1977-79 

Province ou territoire 

Migration 
en- 	sor- 
trante 	tante 

Solde 
migra- 
toire 

Migration 
en- 	sor- 
trante 	tante 

Solde 
migra- 
loire 

Migration 
en- 	sor- 
trante 	tante 

Solde 
migra-
loire 

Canada ............. 3794 3794 - 4102 4102 - 4028 4028 - 

Terre-Neuve ......... 86 117 -32 122 133 -11 103 123 -20 
tIe-du-Prince-douartI 36 43 -7 47 38 9 43 39 5 
Nouvelle-Ecosse 234 255 -22 254 232 22 225 222 3 
Nouveau-Brunswick 186 228 -41 213 188 24 193 180 12 
Québec.. .......... .. 389 596 -207 384 539 -155 259 632 -373 
Ontario .............. 1064 835 229 969 1033 -64 981 1003 -22 
Manitoba ............ 277 348 -71 300 351 -51 242 348 -105 
Saskatchewan ........ 231 368 -137 246 364 -118 272 254 18 
Atberla .............. 563 490 73 688 608 80 923 643 279 
Colombie-Brilannique, 678 471 206 812 552 260 726 511 215 
Yukon ............... ,.- 24 26 -2 
Territoireadu 

Nord-Ouest 
49 41 8 67 64 3 

I. 37 47 -10 

Annees civiles. - Néant ou zero. 

avail toujours marqué d'importantes avances, a connu une perte au cours de cette 
période. Le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ont également subi des reculs. 
LAlberta, péle d'attraction des migrants depuis le milieu des années 60, a enregistré 
ses plus forts gains au milieu des années 70. 

La population du Canada, autrefois a predominence rurale, est devenue avec les 
années très majoritairement urbaine. Au recensement de 1901, seulement 375% de 
la population totale vivaient en milieu urbain; des 1976. le chiffre correspondant 
atteignait 75.5%. Sur les 5,625,635 personnes qui constituaient Ia population rurale 
du Canada en 1976, 1,034.560 (18.4%) vivajent dans des fermes, tandis que 4,591,070 
(814%) vivaient hors des fermes. 

En 1978, plus de Ia moitié de Ia population totale du Canada demeurait dans 23 
regions métropolitaines de recensement (RMR), comme l'indique le tableau 4. 
Chacune de ces grandes agglomerations renferme le principal bassin de main-
d'muvre pour une zone bátie en continu et habitée par au moms 100.000 personnes. 

D'aprês les estimations de Ia population établies en 1978, Montréal et Toronto 
étaient les deux plus grandes regions métropolitaines du Canada, comptant chacune 
plus de 2.8 millions d'habitants; la population de Vancouver atteignait 1.2 million. 
Toutefois, en termes de croissance demographique relative, Calgary, Edmonton, 
Ottawa-Hull et Kitchener ont progressé le plus rapidement ces dernières années, Ia 
population totale de Calgary s'étant accrue de 25% entre 1971 et 1978. et celle 
d'Edmonton, Ottawa-Hull et de Kitchener d'environ 17% chacune. Par contre. les 
populations de Sudbury et de Windsor ont en fail fléchi au cours de cette période, 
landis que les populations de Montréal et Chicoutimi - jonquiere enregistraient de 
legeres augmentations. 

La pyramide des ages dune population est dun intérét capital pour bus les 
pouvoirs publics qui doivent adopter des programmes économiques et sociaux. Les 
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4. Population des regions métropolitaines de recensement (RMR), 
1971, 1976 et 1978' 

Population en milliers' 	 Variation 
en pourcentage 

1971 	1976 	1978 	1971-78 

Canada 	........................... 21,568 22,903 23,483 8.9 
Ensemble des RMR ............... 11,985 12,799 13.053 8.9 
Pourcentage de Ia population totale 55.6 55.7 55.6 

Toronto ........................... 2,602 2,803 2,856 9.8 
Montréal .......................... 2,729 2,802 2,823 3.4 
Vancouver ........................ 1.082 1,166 1.173 8.4 
Ottawa - Hull 	..................... 620 693 726 17.2 

COté Ontario 	.................... 474 521 547 15.4 
Cóté Québec ..................... 146 172 179 22.9 

Winnipeg ......................... 550 578 589 7.1 
Edmonton......................... 496 554 581 17.2 
Québec ........................... 501 542 554 10.6 
Hamilton 	.......................... 503 529 536 6.6 
Calgary ........................... 403 470 504 25.2 
St. Catharines - Niagara ............. 286 302 306 7.1 
Kitcliener ......................... 239 272 260 17.4 
London ........................... 253 270 274 8.3 
Halifax ........................... 251 268 271 8.2 
Windsor .......................... 249 248 246 -1.0 
Victoria ........................... 196 218 222 13.6 
Sudbury 	.......................... 158 157 155 -1.7 
Regina ............................ 141 151 160 13.7 
St-Jean (T.-N.) ..................... 132 143 146 11.1 
Oshawa' .......................... 120 135 139 15.8 
Saskatoon ......................... 126 134 139 101 
Chicoutimi - Jonquiere ............. 126 129 130 2,6 
Thunder Bay ...................... 115 119 121 5.2 
St-Jean (N-B.) 	..................... 107 113 117 9.8 

'Chiffres fondéa sur lea données do recensement pour 1971 et 1976 et aur des estimationa provisoires pour 
1978. 	• Donnée, établiea d'aprés Ia superficie en 1976. 	• N'était pas une region metropolitaine de 
recensement en 1971. 	. . Sans objet. 

responsables de l'enseignement, par exemple, ont note une chute des effectifs aux 
niveaux primaire et secondaire par suite de Ia diminution du nombre de jeunes au 
sein de Ia population. Le tableau 5 montre que dans Ia population canadienne Ia 
proportion des moms de 15 ans a baissé de 32,9% qu'elIe était en 1966 a 23.5% en 
1979, soit une perte de 9.4 points de pourcentage. Ce recul sexplique surtout par Ia 
dénatalité des années précédentes, comme en témoigne Ia diminution d'environ 20% 
du nombre denfants de 0 a 4 ans entre 1966 et 1979. 

A mesure que les enfants nés au cours de la poussée demographique des années 
50 devenaient de jeunes adultes, le groupe en age de travailler (15-64 ans) s'est accru 
rapidement. Parmi la population totale, Ia proportion de personnes ãgées de 15 a 64 
ans est passée de 59.4% en 1966 a 67,2% en 1979. Limmigration influe beaucoup sur 
Ia croissance de ce fort groupe d'âge actif, surtout dans le cas des jeunes adultes. En 
1976, par exemple, 47% environ des nouveaux immigrants avaient entre 20 et 39 ans. 

Lévolution du chiffre de la population ágée de 65 ans et plus présente un intérét 
particulier pour ceux qui planifient l'équipement nécessaire au soin des vieillards et 
qui déterminent les besoins futurs en matière de retraités. Ce segment de Ia 
population totale a rapidement augmenté ces dernières annêes. La proportion de 
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5. Population par groupes d'ãge, 1966, 1971, 1976 et 1979' 

Population en milliers 	 Repartition en pourcentage 
Groupe 
d'àge 	1966 	1971 	1976 	1979 	1966 	1971 	1976 	1979 

Total 20,015 21.588 22993 23.671 100.0 100.0 100.0 100.0 
Moms de 

15 arts 6.592 6.381 5.896 5.570 32.9 29.6 25.6 23.5 
0-4 2,197 1,816 1,732 1,763 11.0 8.4 7.5 7.4 
5-9 2.301 2.254 1.888 1,799 11.5 10.5 6.2 7.6 

10-14 2.093 2.311 2,276 2,008 10.5 10.7 9.9 8.5 
15-64 11,884 13,443 15,094 15.896 59.4 82.3 65.7 672 

15-19 1,838 2,114 2.345 2.382 9.2 9.8 10.2 10.1 
20-24 1.481 1,889 2.134 2.291 7.3 8.8 9.3 9.7 
25-34 2.483 2,889 3.621 3.933 12.4 13.4 15.7 16.8 
35-44 2.543 2,526 2,597 2.759 12.7 11.7 11.3 11.6 
45-54 2.078 2,291 2,473 2,473 10.4 10.8 10.8 10.4 
55-64 1,480 1,732 1,924 2.059 7.4 8.0 8.4 8.7 

65 an, 
et plus 1.540 1,744 2,002 2,204 7.7 8.1 8.7 9.3 

Chiffres fondés sur les donnCcs du recens .ment pour 1966,1971 et 1976, et sur des estimations pour 1979 

Edmonton (AIb.). Calgary. Edmonton, Ottawa-Hull et Kitchener se sont developpees des plus rapidement ces 
dernières années. 

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

':.&.W" y- 
w_ 

.,- .. 

A 	
. 

'A. 

uUu1 P. 

UIPW r Ir  

. '1L•j 



44 	 LE CANADA. 1980-81 

personnes ágées de 65 ans et plus s'est accrue de 7.7% qu'elle était en 1976 a 9.3% en 
1979. La dénatalité et l'élévation de l'esperance de vie sont les deux principaux 
facteurs de cette hausse de la proportion des vieillards. 

Sur les 18 millions de Canadiens ages de 15 ans et plus en 1978, 28.5% étaient 
célibataires (n'avaient jamais été manes). Cette catégorie a augmenté de 779,000 
(18.2%) entre 1971 et 1978. Les données du tableau 6 montrent également qu'en 1978 
32% de Ia population adulte masculine et 25% de Ia population adulte feminine était 
célibataire. L'écart provient surtout du fait que les hommes tendent a rester 
célibataires plus longtemps que les femmes. Selon les estimations de 1978, par 
exemple. 71% de la population masculine de 20 a 24 ans était célibataire, contre 49% 
chez la population feminine du méme groupe d'age. 

En 1978. 63% de Ia population totale de 15 ans et plus étaient mariées, cette 
catégorie s'étant accrue d'environ 15% entre 1971 et 1978. Cependant, Ia proportion 
de Ia population mariée a fléchi au cours de la mérne période, passant de 64.4% en 
1971 a 63.0% en 1978: cela peut être attribué a des facteurs demographiques tels que 
les variations de Ia pyramide des ages et les tendances de la nuptiatité. 

En 1971, il y avait 175,115 personnes divorcees au Canada; en 1978, leur nombre 
atteignait 421,800, soit une augmentation de 141%. Bien qu'au cours des années la 

6. Répartilion numérique et en pourcentage de In population igée de 15 ans et 
plus, selon l'état matrimonial, 1971 et 1978' 

Population en milliers 

Etat 1971 • 1978 
matri- 
monial Total 	Hommes Femmes Total Hommes Femmes 

Total 15,187 	7.532 7,656 17,797 8.761 9.036 
Célibataires 4,291 	2,378 1,913 5,070 2,800 2,270 
Manes' 9,778 	4,889 4,889 11,218 5,593 5,625 
Veufs 944 	191 753 1,087 193 894 
Divorces 175 	74 101 422 175 247 

Repartition en pourcentage 

1971 1978 

Total 	Hommes Femmes Total Hommes Femmes 

Total 100.0 	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Celibataires 28.2 	31.6 25.0 28.5 32.0 25.1 
Manes' 64.4 	64.9 63.9 63.0 63.8 62.3 
Veufa 6.2 	2.5 9.8 6.1 2.2 9.9 
Divorces 1.1 	 1.0 1.3 2.4 2.0 2.7 

Chiffres fondés sur lea donnees du recensement pour 1971 et sur des estimations pour 1978. 
(Les chiffres ayant été arrondis. le total peut ne pas correspondre a Ia somme des éléments.) 
'Comprend les personnesseparees qui n'ont pasobtertu le divorce. 
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tendance generale soit allée dans le sens d'une progression de la divortialité et d'une 
diminution de Iae des personnes obtenant le divorce, l'augmentation marquee 
entre 1971 et 1978 peut sexpliquer en partie par l'adoption de mesures législatives 
relativement plus libérales sur le divorce. 

Lun des points les plus frappants de Ia statistique de l'état matrimonial est la plus 
forte proportion de veuves que de veufs. En 1978, ii y avait 894.400 veuves (9.9% de 
la population adulte feminine) comparativement a 193,400 veufs (2.2% de la 
population adulte masculine). Ce grand écart tient aux taux de mortalité moindres 
chez les femmes et aux taux inférieurs de remariage chez les veuves. 
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Les autochtones 

Les Indiens 
Au 31 décembre 1978. 302.749 personnes étaient inscrites comme Indiens en vertu 

des dispositions de Ia Loi sur les Indiens du Canada. Des le 31 décembre 1979, ii 
existait 575 bandes d'Indiens qui disposaient de 2,240 reserves: la superficie totale 
des reserves se chiffrait a quelque 2 611 800 ha (hectares). Prês de la moitiê des 
Indiens inscrits, et principalement ceux qui vivent en Ontario et dans les trois 
provinces des Prairies, ont droit a des paiements en vertu de traités signés entre 
leurs ancétres et la Couronne. 

On ignore le nombre de personnes d'ascendance indienne qui n'ont pas le droit 
d'être inscrites aux termes de la Loi sur les Indiens. Parmi celles-ci figurent les 
Indiens qui ont renoncé a leur statut et a leur qualité de membre dune bande au 
moyen de Ia procedure juridique appelee emancipation, les femmes indiennes qui 
ont épousê des non-Indiens, les Métis et les descendants des personnes qui ont reçu 
des terres ou des certificats d'argent. 

Chez les Indiens du Canada, ii existe 58 langues ou dialectes différents 
appartenant a 10 principaux groupes linguistiques: algonquin, iroquois, Sioux, 
athapaskan, kutenal, salish, wakash, tsimshian, haIda et tlingit. 

Enseignement. Les services d'enseignement destinés aux Indiens des reserves 
ressortissent au gouvernement fédéral qui finance, par l'intermédiaire du ministère 
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des Affaires indiennes et du Nord, un éventail complet de programmes 
d'enseignement depuis Ia maternelle jusqu'â l'université, en passant par l'enseigne-
ment professionnel ou technique et l'apprentissage d'un métier. Plus de Ia moitié de 
Ia population scolaire indienne frequente des écoles administrées par les conseils 
provinciaux: le reste frequente des écoles situées dans les reserves et dirigees soit 
par le ministére, soit par les bandes indiennes. 

Depuis l'agrément en 1973 du document de la Fraternité des Indiens du Canada 
intitujé Les Indiens, maitres de Ieur education, un nombre croissant de bandes 
indiennes prennent en mains leurs écoles et d'autres programmes d'enseignement. 
Sur un total de 575 bandes indiennes, 94 administrent maintenant leurs propres 
écoles. Le principal objectif du gouvernement est de faciliter le transfert des 
programmes d'enseignement aux mains des bandes indiennes et de mettre au point, 
de concert avec elles, des programmes d'études appropriés. La presque totalité des 
226 écoles fédérales relevant du ministère en 1978-79 offrent des programmes dont 
le contenu culturel a été enrichi. Nombre d'écoles provinciales frequentees par des 
enfants indiens et inuit dispensent des cours de langues ou de culture autochtones 
dans le cadre du programme scolaire régulier. 

Plusieurs provinces et universités ont élaboré et dispense des cours spéciaux de 
formation pédagogique afin d'encourager les Indiens a embrasser Ia profession 
d'enseignant. Ii se donne également des cours paraprofessionnels pour former des 
aides-enseignants et des conseillers sociaux pour les écoles féderales, provinciales 
et les écoles administrées par les bandes. Des programmes de formation 
professionnelle, dorientation professionnelle et de placement ont été finances par le 
ministére des Affaires indiennes et du Nord en collaboration avec Ia Commission 
canadienne de l'Emploi et de l'Immigration. Le ministère s'est aussi chargé de 
preparer les représentants élus et nommés des bandes indiennes et les conseils des 
collectivités inuit a l'exercice de leurs fonctions officielles. 

Administration locale. Les Indiens ayant exprimé le désir d'assumer une plus 
grande responsabilitC dans l'administration de leurs propres affaires, une politique 
d'autogestion a commence a prendre forme en 1965. A cette époque, environ 26 
bandes d'lndiens dans tout le Canada assumaient l'administration de programmes 
ministériels dont les budgets totalisaient $66,000. 

Depuis lors, l'intérèt s'est accru, et au cours de l'année financiere 1979-80, 519 
conseils indiens administraient toute une gamme de programmes et services locaux 
avec un budget total de $253.3 millions. Les bandes qui le souhaitent et qui disposent 
des moyens nécessaires peuvent administrer soit Ia totalité, soit une partie des 
programmes, ou en partager Ia gestion avec le ministère. 

Développement économique. Les aspects opérationnels du développement 
êconomique ont été révisés, un Comité consultatif du Fonds d'aide au développe-
ment économique des Indiens a été créé a Ottawa, et les objectifs du Fonds ont été 
reévalués. De plus en plus on reconnait le bien-fondé des corporations de 
développement sectoriel appartenant a des Indiens et contrólées par des Indiens. 
Comme cette approche est relativement nouvelle, il importera que les responsables 
l'évaluent en profondeur au cours des deux prochaines années. De plus, lélaboration 
de nouvelles politiques exige que les Indiens maintiennent leurs liens traditionnels 
avec leurs territoires et qu'ils en assument le contrOle économique. 

Conscient de Ia valeur de Ia culture indienne, I'Etat continue de rechercher des 
moyens de mieux satisfaire les besoins des Indiens et d'adopter des outils de progrès 
économique conformes a leurs exigences particulières. Ainsi, le peuple indien 
pourra, au moment voulu, choisir ses propres méthodes de gestion de ses ressources. 



Les Inuit 
II y a environ 100.000 Inuit dans le monde, disséminés dans les regions 

circumpolaires septentrionales. us sont étabiis dans le Nord de lAlaska, lextrémité 
est de IU.R.S.S., le Groenland et le Nord du Canada. (De plus en plus on désigne les 
Esquimaux par le terme Inuit, forme piurielie du mot Inuk qui signifie (homme; Ia 
langue esquimaude est i'inuktitut.) 

Le Canada compte quelque 23,000 Inuit. us vivent en petits groupes dans le delta 
du Mackenzie, dans les lies de l'Arctique et sur la cOte des Territoires du Nord-
Ouest, sur les rives québécoises de Ia baie d'Hudson et de Ia bale d'Ungava, et au 
Labrador. Pour Ia plupart, les collectivités inuit sont établies dans des baies, a 
i'embouchure de cours d'eau, sur des bras de mer ou des fjords, témoignage dun 
mode de vie autrefois largement tributaire des ressources marines. 

De nos jours, bien que Ia vie de chasseur et les relations particuiières queue 
comporte avec Ic territoire demeurent essentielles a l'identité des Inuit et a Ia facon 
dont its se définissent, Ia chasse traditionnelle a perdu de son importance 
économique. La civilisation du Sud a envahi le Nord, avec son aisance et ses 
complications: electricité, fournaises et poéles a mazout, motoneiges et camions, 
écoles, hOpitaux, cinema, télévision. autant de facteurs qui ont transformé Ia vie 
dans le Nord. Les gens changent a mesure que leur environnement social se modifie. 
Les probièmes de Ia société du Sud sont transposes dans le Nord, et souvent méme 
amplifies par Ia rapidité de I'évoiution des mentaiités. 
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Depuis des années la question de l'origine des Inuit suscite maintes hypotheses 
chez les archéologues. Selon tous les indices archéologiques réunis, ce peuple aurait 
pris naissance dans le Nord-Est de l'Asie prés de la mer de Bering, probablement 
entre 15,000 et 10.000 ans avant J.-C., et une succession de cultures arctiques 
anciennes qui s'étend de l'Est de Ia Sibérie au Croenland en passant par l'Alaska et 
le Nord du Canada a été identifiée et décrite par les spécialistes de la préhistoire 
esquimaude. Bien quon ne s'entende pas toujours sur la datation de ces cultures et 
sur leurs interrelations, on s'accorde a penser qu'un certain nombre de phases 
culturelles arctiques distinctes sont identifiables. Les plus connues sont les cultures 
Dorset et de Thulé. 

Les Dorsetiens ant vécu dans le centre de 1'Arctique canadien a partir de quelque 
700 ans avant J.-C. jusqu'à environ 1300 ans aprés J.-C. Leur économie reposait 
surtout sur la presence du morse et du phoque qu'ils chassaient au moyen de 
techniques trés spécialisees. La culture de Thulé, qui a succédé a la Dorset et l'a 
peut-étre méme assimilée, n'a duré que de 1200 ans environ après J.-C. jusqu'au 
moment des premiers contacts avec les Européens. 

La vie dans les regions arctiques était difficile, le climat rigoureux, et seule Ia 
chasse permettait de survivre. Lorsque le gibier disparaissait. c'était la famine, et les 
gens mouraient de froid lorsque l'huile animale alimentant Ia lampe (en general 
unique source de chaleur) venait a manquer. La chasse importait au plus haut point; 
La mer fournissait baleines, morses et phoques, et la terre caribous et bmufs 
musqués. Les techniques de chasse se transmettaient de père en fils. 

D'après les résultats des recherches archéologiques et les récits des pionniers. les 
Inuit du Canada vivaient jadis beaucoup plus au sud qu'aujourd'hui, notamment sur 
le littoral atlantique. us avaient toujours été une population essentiellement cOtière, 
et le Poisson et les mammiféres aquatiques leur fournissaient nourriture, 
combustible et vétement. Toutefois, il y a quelques siècles, un groupe se détacha de 
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la masse pour chasser le caribou a l'intérieur des terres et s'y donna une culture fort 
différente. Ces Inuit se nourrissaient de caribous et de poissons des lacs, faisaient des 
feux avec des arbustes au lieu du blanc de baleine, et frèquentaient rarement Ia mer. 

Les premiers explorateurs de l'Arctique canadien ont rencontré des Inuit de temps 
a autre pendant 300 ans, mais n'ont guère frayé avec eux; dans cette region, le 
developpement s'est effectué beaucoup plus tard que dans les autres terres 
arctiques. Ce n'est qu'à l'arrivée des baleiniers et des marchands de fourrures au 
debut du XlXe siècle que Ia situation a commence a se modifier. Par suite des 
échanges avec les chasseurs de baleines et les marchands. les Inuit en sont venus a 
dépendre jusqu'ã un certain point des produits de l'homme blanc et leur nomadisme 
traditionnel leur devint alors moms attrayant. 

Des 1923, des postes de traite s'échelonnaient le long des deux Fives du detroit 
d'Hudson, vers le bas de Ia cOte est de Ia baie d'Hudson jusqu'à Port Harrison et vets 
le haut de Ia cOte ouest jusqu'à Repulse Bay; une expansion semblable se produisait 
dans l'Ouest de l'Arctique. Aujourd'hui. la Compagnie de Ia Baie d'Hudson compte 
une trentaine de postes dans les regions arctiques. 

La Seconde Guerre mondiale a accéléré le progrés des communications aériennes 
et suscité l'amenagement d'installations militaires et de stations radio et météorolo-
giques dans le Nord. Au cours des 20 dernières années, l'isolement des lnuit s'est 
amoindri rapidement. 

Pour beaucoup de ces gens, le passage de Ia vie de chasseur nomade a celle de 
citadin moderne a été difficile, voire dramatique. Grace a des moyens tels que le 
satellite de communication Anik, le téléphone, la radio et Ia télévision ont pénétré 
dans les foyers inuit. Le chien de traineau, vieux compagnon indispensable de 
l'lnuit, a cédé son rOle au toboggan automoteur. Pour les longs voyages, l'avion est 
devenu le taxi de 1'Arctique, et dans ce lieu rares sont les villages dépourvus de piste 
d'atterrissage. La technologie moderne, représentée par les ADAC (avions a decollage 
et atterrissage courts) et les jets, a considérablement rétréci les vastes espaces du 
domaine esquimau. 
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De façon générale, l'état de sante des Inuit s'est remarquablement amélioré ces 
dernières années, et leur espérance de vie est meilleure qu'il y a seulement 10 ans. 
Sensibles aux maladies européennes contre lesquelles ils n'étaient pas immunisés, 
us ont été frappés par la grippe, la tuberculose et la rougeole qui ont sevi dans 
certains groupes et ont parfois décimé des villages entiers; on a réussi ces dernières 
années a réprimer ces maladies. A travers le Nord, 11 existe main tenant des services 
médicaux dispenses dans des infirmeries ou dans des hOpitaux situés a des endroits 
strategiques. Des avions affrétés servent dambulances pour les endroits isolés. 

Divers programmes gouvernementaux dans les domaines de l'éducation, des 
affaires sociales, de l'administration locale et du developpement économique ont 
également contribué a Ia transformation spectaculaire du mode de vie des Inuit. Par 
exemple, les cooperatives déclarent un chiffre d'affaires annuel supérieur a $25 
millions et contrOlent pour une grande part Ia commercialisation de l'art inuit. Des 
ècoles ont été construites dans chaque village inuit viable et dispensent presque 
toujours un enseignement jusqu'à Ia 8L et la 9e année. Pour les cours préparatoires a 
Ia formation professionnelle et le secondaire avancé les éléves s'inscrivent soit 
ailleurs dans I'Arctique, soit dans le Sud du Canada. Le gouvernement des 
Territoires du Nord-Ouest offre une aide financière généreuse aux étudiants du 
postsecondaire qui s'eloignent pour frequenter l'université ou un établissement de 
formation professionnelle ou technique. 

Nombre de collectivités auparavant administrees sur place par un agent du 
gouvernement sont devenues des villages constitués gérant leurs propres affaires 
par l'intermédiaire de conseils élus. Le Conseil des Territoires du Nord-Ouest, 
organe comparable a ceux des provinces, compte neuf Inuit parmi ses membres élus. 
De plus, un Inuk représente Nunatsiaq (partie orientale des Territoires du Nord-
Ouest) a Ia Chambre des communes et un autre siege au Sénat. 

La mise sur pied d'organisations autochtones découlent directement du desir 
croissant des Inuit de diriger leurs propres affaires. L'lnuit Tapirisat of Canada (Ia 
Fraternité esquimaude) est un organisme national créé en 1971 pour travailler a la 
réalisation d'un tel vmu et de favoriser la croissance et l'essor de la culture inuit. Son 
conseil d'administration est élu a l'assemblée generale annuelle a laquelle 
participent des délégués de toutes les collectivités inuit du Canada; outre 
l'organisation nationale, il existe six associations régionales représentant chacune 
leur propre region: le Comité d'étude des droits des autochtones (CEDA) dans 
l'ouest de l'Arctique; l'Association des Inuit du Nouveau-Québec (AINQ): la 
Labrador Inuit Association (LIA): Ia Baffin Region lnuit Association; la Keewatin 
Inuit Association; et Ia Kitikmeot Inuit Association dans le centre de l'Arctique. 

Ces associations défendent les intéréts des Inuit dans les pourparlers et les 
negociations aec l'industrie, les administrations provinciales, territoriales et 
fédérale, et leurs organismes spécialisés; elles s'occupent de plus en plus des 
revendications territoriales et de Ia preservation du mode de vie des Inuit face a la 
mise en valeur des ressources. Elles participent aussi a diverses initiatives visant a 
preserver la culture inuit et a obtenir des ameliorations sociales pour les Inuit. On 
peut mentionner entre autres Ia creation de l'Institut de culture inuit, I'établissement 
de centres de services juridiques, l'élaboration d'un systéme global de communica-
tions inuit au moyen de Ia radio communautaire, un programme d'habitation a coCt 
modique, des programmes de recherche sur les ressources non renouvelables, Ia 
publication d'Inuit Today, magazine mensuel, distribué dans tout le Canada, et la 
creation d'offices et de commissions dans les domaines de l'enseignement, de Ia 
langue, du droit et de Ia gestion de Ia faune. 
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Le gouvernement fCdCral a soutenu toutes ces entreprises, en y consacrant des 
subventions, des contributions et des préts sans intéréts par I'entremise du ministère 
des Affaires indiennes et du Nord et du Secretariat d'Etat. 

Profitant de Ia demande accrue de pétrole, de gaz et de minéraux, qui intensifie 
lexploration dans l'Arctique, le ministére des Affaires indiennes et du Nord et le 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest cherchent a procurer des occasions 
demploi aux mull dans l'industrie des ressources non renouvelables et les services 
de soutien connexes. L'Inuit Tapirisat of Canada et les diverses associations 
rigionaIes s'appliquent a exposer les motifs d'inquiétude des Inuit concernant les 
effets de Ia mise en valeur des ressources sur l'environnement du Nord et sur le 
mode de vie des Inuit. Bien que ceux-ci ne s'opposent pas au progrés, us craignent 
que le développement industriel ait des effets néfastes pour le territoire et les 
animaux dont us dependent. Les gouvernements federal et territoriaux sont 
sensibles a ces preoccupations, et les reglements sur l'utilisation des terres ont été 
remaniés pour assurer un développement rationnel du Nord. 

L'évolution de Ia soclété inuit est peut-étre le sujet le plus controversé, le plus 
(Iehcat et le plus difficile a traiter en peu de mots. Les problémes qu'affronte cette 
société en pleine transformation sont complexes et ardus. De plus en plus c'est aux 
Inuit mémes qu'il appartient (I'analyser ces problèmes et de proposer des solutions 
qui leur permeltroiit de se bàtir un avenir collectif conforme a leurs aspirations. 
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Langues officielles 
L'exjstence, depuis les debuts de l'histoire canadienne, de deux grands groupes 

linguistiques est l'une des forces dynamiques qui ont contribué a modeler le pays et 
a lui donner son caractère unique. Pour sauvegarder ce précieux heritage national le 
gouvernement fédéral a pris certaines mesures pour assurer aux Canadiens 
francophones et anglophones une chance égale de participer a l'avenir du pays. 

En 1963, le gouvernement instituait Ia Commission royale denquete sur le 
bilinguisme et le biculturalisme pour étudier diverses questions concernant la 
langue et la culture au Canada. Après la publication du premier volet du rapport 
final de Ia Commission, le gouvernement a présenté un texte de loi sur les langues 
officielles, adopté en juillet 1969 et promulgué en septembre de Ia méme année. 

La Loi specifie que (I'anglais et le francais sont les langues officielles du Canada)> 
et qu'elles >ont un statut, des droits et des privileges égaux quant a leur emploi dans 
toutes les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada>>. 

La Loi precise aussi que. dans Ia region de la capitale nationale et les autres. 
regions oti la demande est suffisante, les services fedéraux seront dispenses dans les 
deux langues officielles et qu'un Commissaire aux langues officielles directement 
comptable au Parlement assurera le respect de Ia Loi. II est a noter que cette loi, et en 
fait l'ensemble de la politique fédérale en matière de langues officielles, ne vise pas 
a rendre tous les Canadiens bilingues>, mais bien a faire en sorte que partout ou ils 
se trouvent dans une proportion raisonnable, les francophones et les anglophones 
puissent utiliser leur propre langue dans leurs rapports avec le gouvernement 
fédéral, 

Les principaux organismes charges de l'application de Ia politique et des 
programmes touchant les langues officielles sont le Secretariat du Conseil du 
Trésor, le Secretariat d'Etat, la Commission de Ia Fonction publique et la 
Commission de la capitale nationale. De plus, le Commissaire aux langues officielles 
a pour fonction de veiller a ce que les langues officielles soient reconnues dans Ia 
pratique et que l'esprit de Ia Loi et l'intention du legislateur soient respectés dans les 
institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. 

Secretariat du Conseil du Trésor 
En matière de bilinguisme, le Secretariat du Conseil du Trésor a charge de fournir 

aux ministères, institutions et organismes fédéraux, y compris les sociétés de Ia 
Couronne, des lignes directrices et des orientations générales, et de veiller a la mise 
en ceuvre des programmes de langues officielles. II surveille également les progrès 
de Ia Fonction publique dans La réalisation des objectifs et mesures prévus a ce sujet 
et en fait rapport au gouvernement. 

Direction des langues officielles. Cette direction élabore et fait connaftre la 
politique et les programmes du gouvernement relatifs a l'application de La Loi sur les 
langues officielles dans les ministères et organismes du gouvernement du Canada, 
ainsi que dans les instances judiciaires, quasi judiciaires ou administratives et les 
societés de Ia Couronne; de plus elle en surveille, vérifie et évalue la mise en muvre 
et l'efficacité. Sa structure comprend un Secretariat, une Division de l'analyse des 
operations, une Division de Ia politique et une Division de l'évaluation et de la 
verification. 

Le Secretariat assure des services de contrOle, de coordination et de soutien aux 
elements organisationnels de Ia Direction dans les secteurs de la main-d'muvre et 
des ressources financières, le traitement des presentations ministérielles, l'élabora- 
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tion et Ia publication dti Manuel des operations de Ia Direction et le contrOle du coüt 
des programmes de langues officielles dans Ia Fonction publique. II comporte un 
centre de documentation et de référence chargé de fournir rapidement des 
renseignements a jour et un service de consultation sur Ic detail de Ia Loi, des 
politiques et des programmes gouvernementaux concernant les langues officielles; 
enfin it soccupe de Ia communication et de Ia diffusion des politiques, circulaires et 
directives gouvernementales. 

La Division de I'anulyse des operations a pour role de conseiller les ministères sur 
La mise en pratique des programmes de langues officielles, entre autres Ia 
preparation des plans arinuels et des rapports provisoires. Elle analyse les plans et 
autres presentations des ministéres au Conseil du Trésor, puis juge s'il convient d'en 
recommander l'acceptation, Ia modification ou le rejet. Elle sert d'intermédiaire 
entre la Direction et los ministéres et organismes, et assure l'acheminement de 
I'information destinée aux ministères ou provenant d'eux. Elle participe a l'analyse 
et a l'interprètation des politiques, particulièrement en ce qui regarde l'exècution 
des programmes au sein des ministéres. 

La Division de Ia politique se charge d'interpréter systématiquement les politiques 
du Conseil du Trésor sur les langues officielles, d'analyser les problemes majeurs 
que pose leur application au sein des ministères, de formuler au besoin des 
propositions de modification ou de revision de telles politiques, et de preparer des 
rapports et des evaluations sur l'incidence de ces politiques. Ses fonctions 
comprennent Ia participation a l'analyse des plans annuels des ministères en vue 
d'établir s'ils sont conformes aux politiques existantes des langues officielles. La 
Division se tient aussi en étroite relation avec los autres directions du Secretariat du 
Conseil du Trésor et les autres organismes centraux afin d'assurer Ia coordination 
entre les politiques de langues officielles et les autres mesures connexes intéressant 
Ic personnel ou les langues. 

La Division de I'évaluation et de Ia verification a pour rOle de définir des 
indicateurs appropriês de performance des programmes, d'analyser les données 
provenant du système d'information et les observations émanant d'autres sources, y 
compris les analystes et les équipes de vèrificateurs, d'effectuer des etudes speciales 
et de determiner les tendances et l'efficacité des programmes. Elle s'occupe 
egalement de planifier et d'établir les systèmes et procedures nécessaires pour 
assurer I'application des politiques gouvernementales et en èvaluer les résultats. 

Secretariat d'Etat 
En vertu de son mandat général, te Secretariat d'Etat encourage I'usage des 

langues officielles dans lenseignement, los administrations provinciales et munici-
pales et les secteurs public et privé. Par l'entremise de son Bureau des traductions il 
repond aux demandes fédérales de traduction, d'interprétation et de services 
terminologiques. II applique en outre un programme d'aide aux groupes minoritaires 
do langue officielle qui vise a l'épanouissement linguistique et culturel des 
collectivites francophones ou anglophones en minorité dans leur region respective. 

Direction des programmes de langues. Cette direction administre une série de 
programmes do promotion des langues officielles destinés au secteur privé. Dans le 
domai ne de l'éducation, son programme federal-provincial d'encouragement du 
hilinguisme a pour objet d'accroitre, dans chaque province ou territoire, La 
possibitite pour tout Canadien appartenant a une minorité de recevoir sa formation 
scolaire dans Ia langue officielle de cette minorité et d'apprendre également l'autre 
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langue officielle du Canada. A cette fin, l'aide financière offerte aux provinces par 
entente mutuelle entre ces dernières et le fédéral est fonction du chiffre des 
inscriptions, du temps consacré a lenseignement de Ia langue seconde et du coüt de 
cet enseignement par êlève. La Direction accorde également des bourses individuel-
les, des subventions a des écoles normales et autres établissements qui donnent des 
cours de langue officielle seconde ainsi que des fonds pour des projets spéciaux a 
frais partagés. Une aide limitée est aussi mise a la disposition d'institutions ou 
organismes afin d'encourager Ia collecte et la diffusion d'informations sur 
l'enseignement et l'apprentissage de Ia seconde langue officielle et sur l'enseigne-
ment dans Ia langue officielle (francais ou anglais) des minorités. 

Aux termes d'ententes fédérales-provinciales, les provinces et territoires 
reçoivent des contributions pour aider les immigrants aduttes a suivre des cours 
d'instruction civique et a apprendre I'une ou l'autre des deux langues officielles. 
Cette aide est proportionnelle au coUt de l'enseignement et au prix des manuels. 

Dans les secteurs privé et public (non federal) on a créé divers programmes pour 
encourager l'adoption de meilleures méthodes dapprentissage et d'usage des deux 
langues officielles, de manière a faciliter Ia resolution des problemes relatifs a Ia 
prestation de services en anglais comme en français dans ces secteurs. Ii peut s'agir 
d'un service de consultation technique a l'intention du commerce et de l'industrie, 
des administrations provinciales et municipales, des établissernents denseignement, 
des institutions médicales et des organismes de services sociaux ou encore d'une 
aide financière aux associations bénévoles pour leurs besoins en matières de 
traduction et d'interprétation. 

Direction des groupes minoritaires de langue officielle. Cette Direction vise a 
promouvoir Ia vitalité sociale et culturelle propre des communautés francophones et 
anglophones, dans les provinces oC elles sont en minorité. et  de favoriser ainsi leur 
épanouissement. 

Dans chaque province, les groupes minoritaires de langue officielle ont diverses 
organisations qui s'intéressent a un aspect ou l'autre de leur vie économique, sociale, 
educative et culturelle. Les programmes de Ia Direction visent a répondre aux 
besoins de ces organisations ainsi qua ceux de leurs membres en favorisant des 
projets compatibles avec son mandat. 

Bureau des traductions. Le Bureau des traductions a pour mission d'aider le 
gouvernement du Canada et l'administration fédérale a communiquer efficacement 
dans toutes les langues, tant au sein de Ia Fonction publique que dans leurs relations 
culturelles, scientifiques, économiques et diplomatiques, a l'intérieur comme a 
l'extérieur du pays. Ii dispense les services linguistiques nécessaires au bon 
fonctionnement du Parlement, du gouvernement et des organismes de l'Etat, 
principalement dans le contexte de la politique des langues officielles. Ii établit, 
avec leur collaboration, leurs divers besoins et prend les dispositions pour y 
satisfaire. En plus de fournir des services de traduction aux ministères et organismes 
fédéraux, ii assure I'interprétation et Ia traduction des débats de la Chambre des 
communes, du Sénat et de leurs comités, ainsi que des délibérations des conferences 
nationales et internationales auxquelles le gouvernement fédéral participe. Outre Ia 
tãche dalimenter et de mettre a jour la Banque de terminologie du gouvernement 
canadien, il incombe au Bureau de normaliser, dans les deux langues officielles, le 
vocabulaire en usage dans les divers secteurs de l'administration. H participe 
également avec les institutions canadiennes et étrangères, aux travaux spécialisés 
qui se font dans toutes les disciplines et langues pertinentes, mais plus 
particulièrement dans les langues officielles du Canada. 
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Le Commissaire aux langues officielles 
Nommé par le Parlement, le Commissaire aux langues officielles a pour mandat 

de veiller a l'exécution de Ia Loi sur les langues officielles qul precise que: d'anglais 
et le francais sont les langues officielles du Canada pour tout Ce qui releve du 
Parlement et du gouvernement du Canada>'. 11 appartient donc au Commissaire de 
prendre, dans les limites de ses pouvoirs, toutes les mesures propres a (<faire 
reconnaitre le statut de chacune des langues officielles et a faire respecter l'esprit de 
la Lol et l'intention du législateur dans l'administration des affaires des institutions 
du Parlement et du gouvernement du Canada>'. A ces fins, ii procède, de sa propre 
initiative ou a Ia suite de plaintes reçues par lui, a des instructions et formule a 
l'adresse des ministères ou organismes intéressés des recommandations pertinentes. 
Chaque annêe ii dolt, de plus, soumettre un rapport directement au Parlement, 

Désigné pour une periode de sept ans, le Commissaire remplit un triple rOle, qui 
consiste a protéger les droits linguistiques des individus et des groupes; a verifier 
l'action des organismes fédéraux en matière linguistique, et a promouvoir Ia réforme 
linguistique dans l'ensemble du pays. 

La Loi sur les langues officielles impose a tous les organismes fédéraux de faire en 
sorte que le public anglophone ou francophone puisse communiquer avec eux et 
obtenir leurs services dans la langue officielle de son choix, sauf là oil Ia demande 
de services bilingues est trop faible ou trop irréguliere pour en justifier Ia prestation. 
En outre, pour assurer a chacun des deux principaux groupes linguistiques une 
participation equitable a l'activité de Ia Fonction publique fédérale, tout fonction-
naire federal doit avoir, autant que possible, Ia latitude de travailler dans la langue 
officielle de son choix. 

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

britannique, 28.7% d'origine francaise et les 26.7% restants, d'autres origines 
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linguistiques. La politique du multiculturalisme du gouvernement, annoncée en 
octobre 1971, faisait suite aux recommandations du Rapport de la Commission 
royale d'enquete sur le bilinguisme et le biculturalisme. Elle promettait a Ia fois 
d'appuyer les programmes visant Ia conservation. l'enrichissement et La diffusion 
des diverses cultures et ceux encourageant le respect et La comprehension entre tous 
les Canadiens. 

En novembre 1972 le gouvernement créait le poste de ministre chargé du 
Multiculturalisme, et en mai 1973 naissait le Conseil consultatif canadien du 
multiculturalisme (CCM), chargé de conseiller le ministre relativement a l'applica. 
tion de cette politique. Des reunions provinciales, nationales et au niveau de la 
direction ont eu lieu régulierement depuis lors dans le but d'examiner Ia politique et 
d'évaluer les programmes. D'importantes consultations ont eu lieu entre le CCM et 
de nombreuses collectivités culturelles locales et des groupes de jeunes de toutes les 
regions du Canada. 

Programmes de multiculturalisme 
L'application de la politique du gouvernement en la matiére est assurée par Ia 

Direction du multiculturalisme du Secretariat d'Etat et plusieurs organismes 
culturels fédéraux. Elle comporte certains programmes, dont les suivants. 

Le Programme des etudes ethniques soutient Ia recherche et les etudes dans les 
sciences humaines et les sciences sociales liées a d'importants aspects du pluralisme 
culturel au Canada. Les universités recoivent une aide pour inviter professeurs et 
conférenciers. Le Comité consultatif pour les etudes ethniques canadiennes 
conseille les responsables du Programme des etudes ethniques a cet égard. 
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La Section du developpement des ressources culturelles encourage le développe-
ment des ressources et I'echange de renseignements stir le caractére multiculturel de 
la société canadienne. Elle vise a faire connaitre Ia diversité culturelle du pays a 
tous les Canadiens, notamment par les systémes d'enseignement, les médias, le 
Projet des histoires ethniques, et laide aux arts de la scene et a Ia redaction et la 
traduction d'ceuvres littéraires. 

La Direction du multiculturalisme soutient aussi un large éventail dactivités 
organisées par des groupes bénévoles; pour permettre a ceux-ci non seulement de 
conserver et de développer leur patrimoine culturel, mais egalement de le partager. 
Une aide est fournie pour I'organisation de cours supplémentaires de nature culturo-
linguistique, Ia formation d'instructeurs et la mise au point de materiel didactique 
utilisé dans lea écoles de langues ancestrales, les communications interculturelles, 
le développement collectif, lintegration culturelle des immigrants, etc. Par le 
truchement de ses bureaux nationaux, régionaux et locaux, le ministére entretient 
des rapports avec les groupes, les particuliers. et  les organisations représentant les 
groupements ethnoculturels du Canada, et continue de les aider a participer 
pleinement a la vie canadienne. 
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Arts et culture 

Au cours des annees 80, les arts au Canada cunnaitrunt lune des plus difficiles 
clecennies de leur histoire. La veritable explosion d'activité créatrice du debut des 
années 70 a bénéficié d'un intérét accru a l'égard de la preservation du patrimoine 
:ulturel canadien, tandis que sur le plan international et national nos produits 
ulturels faisaient l'objet d'une meilleure appreciation et dune plus forte demande. 

Dans tous les domaines les artistes canadiens ont tenté de prolonger cette palpitante 
dynamique dans les années 80. Malheureusement. Ia demande chez le public et 
lappui financier en provenance de toutes sources n'ont pas nécessairement 
progressé au mème rythme que l'élan artistique, en partie a cause des contraintes 
Cconomiques qui pésent aujourdhui sur tous les secteurs de l'activité nationale. 

Le tableau économique 
Les arts de Ia scene sont. par inherence, dependants des sources d'aide financiere. 

Loin de pouvoir s'autofinancer, ii leur faut compter sur un apport massif de 
subventjons. Tributaires de la bonne volonté d'autrui, sans cesse demeurent-ils 
exposés et vulnerables aux fluctuations de l'économie. Dans les périodes d'austérité 
ce sont toujours les arts qui, les premiers, se ressentent des compressions 
hud86taires. La hausse des coüts et le déclin des subventions mettent doublement 
les arts en pCril. 

Rudy Webb personnifiunt e Merlin ,. dons Arthur. prodwfiun (lu Young 
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Pour une entreprise d'arts de Ia scene, le revenu gagné est celui que lui assurent 
ses propres operations, principalement Ia vente de billets, mais aussi l'apport des 
garanties et le produit des ventes de programmes et de rafraichissements lors des 
spectacles et concerts. En general, le prix d'entrée moyen a une representation 
artistique est raisonnable par rapport aux prix gonfles par l'inflation des autres 
elements de consommation. L'auditoire paye tout au plus Ia moitié du coüt de Ia 
production. le reste des frais étant subventionné. En 1978, les prix moyens des places 
s'établissaient comme ii suit: théátre, $4; concert, $5.61: danse, $4.87; et opéra, $8.63. 

Tout comme les autres secteurs d'activite économique, les arts subissent 
l'escalade des coñts, et les dépenses au chapitre des arts d'interprétation augmentent 
plus vite que les recettes. En 1978, le prix de revient moyen d'une representation 
théátrale se chjffrait a $2,396; celui dun concert, a $10,288; celui d'un spectacle de 
danse, a $7800 et celui dun opéra, a $20,273. Le revenu gagne par les troupes de 
theatre représentait 51% de leur revenu total. Dans le cas de l'opéra, Ia proportion 
correspondante sétablissait a 53%. Par contre, la musique et Ia danse ne sont pas 
parvenues a gagner Ia moitie de leur revenu total - musique, 44% et danse, 43%. Le 
reste des revenus totaux etait d'origine subventionnelle. 

Subventions et dons proviennent de deux secteurs principaux: public (administra-
tions gouvernementales) et privé. En moyenne, les subventions ont constituC plus 
de Ia moitié (52%) du revenu total des compagnies d'arts de la scene en 1978. 

Les divers pouvoirs publics sont les principaux subventionnaires. En 1978. 78% de 
toute l'aide accordée aux arts de Ia scene ont emane des trésoreries publiques. En 
voici le detail: 41%, d'origine fédérale: 27%, d'origine provinciale; et 10 d'origine 
municipale. Le reste (22%) a été fourni par le secteur privé. 
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Les principales sources de financement privées sont les fondations, les sociétés, 
les particuliers, les campagnes de souscription effectuêes par des bénévoles, les legs, 
les dons, l'intérêt sur des dépôts bancaires et la rémunération d'investissements. A 
léchelon national, le plus clair de laide financiére privée est venu des particuliers, 
suivis de près par les sociétés. 

Le fédéral sest engage a entreprendre une vaste étude sur les futures orientations 
susceptibles dintensifier lessor de Ia culture au Canada. Les provinces. les 
principales municipalités et le grand public ont indiqué leur intention d'appuyer 
cette initiative et dy apporter leur plein concours. Voici les points qui seront 
étudiés: opportunité d'accroitre les mesures propres a encourager Ia multiplication 
des sources d'aide financiere en faveur des artistes et des arts en general; 
elargissement de Ia promotion et de la distribution des produits culturels a Ia 
grandeur du pays aussi bien qué l'étranger: et nécessité de mieux exploiter le rOle 
majeur que peuvent jouer les arts en vue d'assurer entre les regions non seulement 
une meilleure comprehension mais aussi une meilleure appreciation des différentes 
traditions et aspirations culturelles qui donnent a Ia mosaIque canadienne tine 
diversité quil convient de faire ressortir. 
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Le Conseil des Arts 
Le Conseil des Arts offre des subventions aux artistes et organismes profession-

nels dans les domaines englobant les arts visuels (y compris Ia photographie, le 
cinema, l'artisanat et Is télévision), Ia littérature, l'édition, la traduction, Ia musique. 
le théátre et Ia danse. notamment pour les programmes ci-après. 

Aide individuelle. Des subventions sont mises a la disposition d'artistes 
professionnels qui ceuvrent dans les spheres suivantes: architecture, administration 
des arts, critique dart, creation littéraire, danse, cinematographie, musique, 
photographie, théãtre, télévision, peinture, sculpture et arts traditionnels. Les 
subventions versées a titre individuel varient de $19,000 (pour les grands artistes 
seulement) a des sommes restreintes représentant le coilt d'un projet particulier et 
les dépenses connexes de voyage. En 1979-80, des artistes chevronnés comme 
Gratien Gélinas, Irving Layton, Yvon Thériault et Joyce Wieland ont recu des 
subventions dana le cadre de ce programme. L'administration de l'aide destinée a Ia 
representation internationale et aux échanges culturelles avec I'étranger relèvent 
aussi du service des subventions du Conseil des Arts. 

Musique. Le Conseil consacre is part Ia plus importante de son budget réservé a 
ce doniaine aux orchestres professionnels, quatuors a cordes, groupes de musique de 
chambre, chorales professionnelles, compagnies d'opéra, et organisations et écoles 
de musique. En 1979-80, l'Orchestre symphonique de Toronto a reçu $802,100, 
l'Opera d'Edmonton, $120,000, et les Tudor Singers de Montréal, $35,000. En outre, le 
Conseil dirige un programme trés limité d'aide aux chorales amateurs, aux groupes 
locaux de musique ainsi qu'à l'édition et a l'enregistrement de musique canadienne. 

Théátre. Des subventions sont accessibles aux compagnies de théátre profession-
nelies, festivals, écoies et groupements voués a l'art théátral. Les subventions de 
fonctionnement sont réservées aux compagnies bien établies, tandis que ceiles 
prévues pour des projets particuliers et des productions d'atelier sont accordées 6 un 
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nombre restreint de jeunes troupes. Chaque année, plus de 160 compagnies 
bénéficient d'un appui du Conseil. Par exemple, en 1979-80 les organismes suivants 
ont bénéficié de son aide: Le Théátre du Nouveau Monde ($465,000), le Festival de 
Stratford ($550,000), l'Ecole nationale du théàtre ($1020000) et le Rising Tide 
Theatre Company ($7,000). 

La danse. Par suite des restrictions budgétaires. le Conseil n'octroie des fonds que 
pour la danse classique et moderne et ses formes expérimentales, et n'accorde des 
subventions de fonctionnement qu'à un nombre restreint de troupes. En 1979-80, 
seulement huit troupes ont bénéficié de telles subventions, dont le Ballet National 
($1,198,000), les Grands Ballets Canadiens ($605,000) et le Anna Wyman Dance 
Theatre ($126,000). Par ailleurs, l'Ecole nationale du ballet recoit près de $1 million 
chaque année. Environ une douzaine de compagnies de danse bénéficient 
gënéralement de subventions aux fins de projets particuliers. 

Les arts visuels. La section des arts visuels subventionne des projets de films. 
denregistrements magnétoscopiques. Ia Banque d'ceuvres d'art, les galeries, musées 
et ateliers de gravures. Un programme d'artistes permet aux établissements 
postsecondaires et aux organismes d'arts visuels d'accueillir des professionnels 
canadiens comme conférenciers. Un programme d'artistes en residence aide ces 
derniers a se procurer des ateliers a New York et facilite l'organisation de colloques 
et parfois d'expositions d'art canadien a l'étranger, telle la participation du Canada a 
Ia iie  Biennale de Paris. 

La Banque d'wuvres d'art achète des muvres contemporaines d'art canadien, en 
loue a des institutions publiques, et en préte quelquefois aux expositions. La 
collection de la Banque compte actuellement quelque 9,000 ceuvres de plus de mille 
artistes, dont Jack Bush, Charles Gagnon et Michael Snow. 

Programme d'explorations. Ce programme offre des subventions aux particu-
hers, groupes et organismes. pour des travaux dimagination qui enrichissent la 
culture canadienne: scenarios de films: colloques d'artisanat: biographies, projets 
inédits d'arts de la scene; expositions de photographies, de diapositives et autres 
formes d'art: hittérature populaire: enregistrements: cinématographie; productions 
audio-visuelles expérimentales; projets locaux d'animation culturelle, et ouvrages 
d'histoire d'intèrèt regional et local. Récemment, he Conseil a contribué au 
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financement d'une exposition informatisée qui dépeint le passé culture! du Canada 
a l'aide de photographies anciennes; ii a aussi accordé des fonds pour une nouvelle 
galerie de musique experimentale. 

Tournées culturelles. LOffice des Tournêes du Conseil des Arts, qui vise dune 
part a fournir au plus grand nombre possible de citoyens l'occasion dassister aux 
seances données par des interprètes canadiens. et  de former d'autre part des 
specialistes de Ia promotion et de Ia gestion des tournées, offre a des artistes et 
groupes canadiens des subventions pour multiplier et renforcer les circuits 
régionaux de tournées. En 1979-80, le Ballet National du Canada s'est produit dans 
plusieurs provinces et le Quatuor Orford a fait une tournée nationale. Un certain 
appui est aussi offert a des compagnies etran86res qui viennent en tournée au 
Canada dans le cadre d'un programme d'échanges culturels. Par exemple, l'Opéra de 
Pékin s'est produit dans certaines villes importantes du pays en 1979-80. Un 
programme d'apprentissage permet a des particuliers de travailler aux cOtés des gens 
qui ont de l'expérience comme impresarios et gestionnaires de tournées. 

Par Ia voie du programme Concerts Canada, lOffice des Tournées octrole des sub-
ventions d'encouragement et de communications aux impresarios d'exécutants 
canadiens, et publie des annuaires pratiques dartistes et d'organisateurs locaux. 
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Creation littéraire et edition. Les maisons dédition majoritairement contrOlées 
par des Canadiens peuvent bénéficier de subventions globales ayant pour objet de 
contrebalancer les deficits que leur occasionne, le cas échéant, un programme 
complet de publication de livres canadiens au cours d'une année civile. Les maisons 
dédition qui n'ont pas encore atteint le niveau de developpement ouvrant droit aux 
subventions globales peuvent obtenir des subventions particulieres pour la 
publication de manuscrits particuliers. Le Conseil offre aussi des subventions aux 
maisons d'edition canadiennes pour Ia traduction d'une langue officielle a I'autre 
d'ouvrages d'écrivains canadiens. 

Le Conseil achéte auprès de maisons d'édition sous contróle majoritairement 
canadien des Iivres en vue de les distribuer gratis tant au pays qua l'etranger. De 
concert avec divers organismes et éditeurs, ii aide en outre les auteurs canadiens a 
entreprendre des tournées de promotion de leurs ceuvres et s'efforce de faciliter Ia 
publication de périodiques artistiques et littéraires. De plus, ii appuie dans une 
certaine mesure un nombre restreint d'écrivains en residence et une association 
professionnelle nationale d'auteurs et d'éditeurs. 

Le Centre national des Arts 
Le Centre national des Arts (CNA), situè a Ottawa compte trois salles principales: 

L'Opéra (2,300 sieges), concu principalement pour l'opéra et le ballet, est dote d'une 
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fosse dorchestre pleine grandeur ainsi que dun système de sonorisation, d'éclairage 
et autres dispositifs techniques ultramodernes. Sa scene. qui mesure 58 metres sur 
34 est une des plus vastes au monde, et ses installations se prêtent aux 
transformations les plus complexes que peuvent exiger les plus grandes compagnies 
en tourriée. Le ThéOtre (950 sieges), est ideal pour les pièces grecques, élisabéthaines 
ou contemporaines et sa scene peut facilement passer du rectangle traditionnel au 
type de plateau élisabéthain caractéristique des drames de Shakespeare. Comme 
l'Opera il est complètement équipé pour Ia télévision. Ia traduction simultanée et Ia 
projection de films; son aménagement technique compte parmi les meilleurs au 
monde. Le Studio est une salle de forme hexagonale qui peut accueillir jusquà 350 
personnes, groupées selon divers agencements possibles des fauteuils. II sert aux 
representations théCtrales, aux conferences et aux spectacles de variétès. 

LOrchestre du Centre national des Arts (46 membres), présente une quarantaine 
de concerts par année au Centre méme, et davantage encore dans ses tournées au 
Canada et a l'étranger. Sa programmation musicale comprend quelque 70 concerts 
par an mettant en vedette des solistes renommés et des orchestres invites du Canada 
et de toutes les parties du monde. 

Au-delà de 400 spectacles dramatiques ont lieu chaque année au Centre. 
Quelques-unes des pièces sont montées par le département de thèátre et dautres 
représentent le théátre regional canadien ou celui de pays étrangers. Le département 
de thèàtre effectue a travers le Canada des tournées au cours desquelles ii prèsente 
des pièces prévues dans les series sur abonnement; ii forme aussi de petites 
compagnies qui se produisent dans des écoles et ailleurs, offrant du thêàtre 
professionnel en anglais et en francais a des collectivités qui autrement en seraient 
privées. L'organisation d'ateliers pour éléves et enseignants figure parmi les autres 
services de ce département. 

Le département de la danse et des variétés fait venir tous les ans une centaine de 
spectacles, entre autres des ballets ainsi que des revues et comedies musicales. 
Certaines troupes canadiennes de danseurs donnent regulierement des représenta-
tions au CNA, et les programmes de danses et de variétés permettent a des artistes 
de tous les coins du pays de briller sous les feux de Ia rampe. En tout, le Centre 
realise quelque 900 productions tous les ans, attirant près de 800,000 personnes. 
Films 

L'annèe 1978-79 a été témoin dune evolution rapide et profonde de lampleur et 
du caractère de la cinématographie canadienne. 

En 1966, trois longs métrages destinés aux cinémas ont été réalisés au Canada, 
Dans Ia décennie qui a suivi Ia creation de la Société de développement de 
l'industrie cinématographique canadienne (SDICC) en 1967, notre cinema a 
commence a prendre essor grace a l'investissement par Ia Société de près de $26 
millions dans quelque 220 films dont les budgets totalisaient $60 millions. Ce fut 
l'importante époque de mise en route d'une industrie forte et concurrentielle. 

La production a fait un bond spectaculaire en 1979-80, lorsque Ia SDICC a fourni 
$5.6 millions pour Ia rèalisation de 27 films - 17 en anglais et 10 en français - dont 
les budgets globaux ont atteint $50 millions. D'autres longs métrages, avec un budget 
d'ensemble de $13 millions, ont èté réalisès sans nulle participation de Ia Société. 

Bien que cette extraordinaire croissance découle de maintes circonstances, les 
nouvelles mises de fonds et les efforts accrus de développement et de promotion par 
la Société y ont aussi contribué. D'autres facteurs sont également intervenus; 
emergence dun groupe de réalisateurs trés capables et inventifs; incitation fiscale 
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sous forme de deductions pour investissement; apport de capitaux frais par la 
distribution de titres chez des courtiers reconnus; enfin, diverses ententes de 
coproduction du Canada avec Ia Grande-Bretagne, la France, l'Italie. la Republique 
féderale d'Allemagne et Israel. 

Musées et galeries 
Au cours de La derniére décennie, ii s'est produit au Canada un essor remarquable 

de l'activité muséologique. Actuellement, 1,500 musées environ sont exploités dans 
I'erisemble du pays, et quelque 50 grands établissements accueitlent chaque année 
prés de 10 millions de visiteurs. Le nombre d'employés des musées a aussi beaucoup 
augmenté. Depuis 1972, les musées recoivent une importante aide financière de tous 
les paliers de gouvernement, ce qui traduit le grand intérét du public pour Ia 
preservation du patrimoine naturel, historique et artistique du Canada. 

Un des principaux éléments de Ia communauté muséale est l'Association des 
musées canadiens, dont le siege est a Ottawa. EI1e favorise le professionnalisme au 
moyen de publications, de séminaires, de conferences et de son centre de 
consultation muséologique. 

Les Musées nationaux du Canada 
En 1968, Ia Loi sur les musées nationaux regroupait, sous l'administration des 

Musées nationaux du Canada, la Galerie nationale du Canada, le Musêe national de 
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l'Homme et sa division le Musée canadien de Ia guerre, le Musée national des 
sciences naturelles et le Musêe national des sciences et de la technologie ainsi que 
sa division Ia Collection nationale de l'aéronautique. 

Des deliberations au niveau fédéral ont abouti a l'annonce en mars 1972 d'une 
nouvelle politique nationale des musêes dont Ia mise en ceuvre a été conhiée aux 
Musées nationaux du Canada. Basée sur le concept de Ia démocratisation et de Ia 
décentralisation du patrimoine culturel canadien, cette politique visait a favoriser 
l'accès de tous les Canadiens a leur patrimoine national, ainsi que la preservation de 
celui-ci. En vertu de ce principe, une série de programmes nationaux ont été mis sur 
pied. La nouvelle politique prévoyait aussi l'établissement dun réseau national de 
25 musées associés comprenant les quatre musées nationaux situés a Ottawa et Ia 
creation d'un réseau de centres d'exposition pour repondre aux besoins des 
collectivités non desservies par de grands musées. 

Parmi les autres programmes nationaux, ii y a lieu de mentionner l'Institut 
canadien de conservation, qui offre des services de recherche, de consultation et de 
soins compétents pour protéger les trésors nationaux; le Repertoire national, 
inventaire informatisé des objets de musée; un programme d'expositions mobiles, 
notamment un parc de roulottes qui met en valeur différentes regions du Canada, le 
Train de Ia découverte, qui présente sur une longueur d'un demi-mille une vivante 
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exposition sur l'histoire naturelle et humaine do Canada; un programme d'échauges 
internationaux et un programme d'aide technique et financière a l'intention des 
centaines d'établissements reconnus. Les publications, les productions audio-
visuelles et les trousses éducatives des Musèes nationaux du Canada atteignent un 
vaste public d'un ocean a l'autre. 

La Galerie nationale du Canada. Le rOle de ce musèe des beaux-arts, depuis sa 
constitution en 1913, a êté de susciter I'intérOt du public a l'egard des arts plastiques 
et de favoriser l'épanouissement des arts au Canada. Forte de ce mandat, Ia Galerie a 
enrichi ses collections et s'est acquis une renommée internationale. 

La Galerie nationale renferme plus de 23,000 ceuvres d'art: peintures, sculptures, 
estampes, dessins, photographies et pièces d'arts dècoratifs. Les collections 
historiques ont un caractère national et international pour que le peuple canadien 
retrace les origines et l'Ovolution de son histoire culturelle a travers les arts visuels. 
La collection d'art canadien, la plus vaste et la plus importante qui soit, est sans 
cesse augmentOe. On y trouve de nombreuses muvres de grands maitres des 
principales écoles europèennes du XIVe  au XXe  siècle et des collections florissantes 
dart asiatique et contemporain. 

La Calerie organise a l'intention des visiteurs des expositions, des conferences, 
des projections de films et des visites commentées. Le public a également accès a sa 
bibliotheque de réfOrence qui contient plus de 67.000 volumes et périodiques sur 
l'histoire de l'art et des sujets connexes. 

La Galerie prepare, dans l'intèrêt de tous les Canadiens, des expositions 
itinérantes, des tournées de conferences, des publications, des reproductions et des 
projections de films. En mème temps, elle fait connaitre l'art canadien a l'Otranger 
en participant a des expositions internationales et en préparant de grandes 
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expositLons dd! I i;anadipn; elle hut aussi venir dirriportantes expositions au (inado 
En 1979-80, elle a organise et fait circuler des expositions qui ont élé vues par plus 
de 265.000 personnes dans 30 établissements de 18 villes du Canada. 

Le Musée national de I'Homme. Ce musée recueille, conserve, interprete et 
expose des objets relatifs au patrimoine historique et culturel des diverses ethnies 
canadiennes. en plus deffectuer des recherches et de publier des données a ce sujet. 

Le Musée occupe neuf salles d'expositions permanentes dans l'Edifice commémo-
ratif Victoria. On peut mentionner entre autres: L'Epopée humaines, galerie 
d'introduction; sLe Canada avant Cartier, qui relate la préhistoire du Canada: <Les 
multi>, étude sur les habitants du Nord; (iLes peuplades des Longues habitations>), 
portrait de la société iroquoise; (ILes chasseurs de bisons>>, étude des Indiens des 
Plaines; et sLes enfants du corbeaus, sur la vie des Indiens de la COte nord-ouest, Les 
plus récentes expositions, icQuelques arpents de neiges et >iNotre patrimoine: 
l'odyssée canadiennes, traitent de l'histoire du peuplement et du développement 
social au Canada et de la riche mosaIque de culture créée par les pionniers. 

Sept divisions participent a l'ceuvre du Musée. La Commission archeologique du 
Canada effectue des recherches et des fouilles de sauvetage sur les sites menaces de 
destruction ou d'endommagement. Le Centre canadien d'études sur Ia culture 
traditionnelle possede les plus importantes archives de culture traditionnelle du 
payS. Le Service canadien d'ethnologie effectue des recherches approfondies sur les 
cultures autochtones et métisses du Canada. Le Musée canadien de Ia guerre, loge 
dans le deuxième edifice du Musée national de l'Homme. s'occupe de recherches, 
d'expositions et de publications concernant ihistoire militaire et abrite une vaste 
collection de souvenirs altant des ceuvres d'art aux chars d'assaut. La Division de 
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l'histoire fait des recherches sur la société et Ia culture matérielle du Canada depuis 
les debuts de la colonisation européenne. La Division des programmes nationaux 
organise des expositions itinérantes au Canada et a l'etranger. La Division de 
l'êducation et des affaires culturelles produit des instruments éducatifs, dont la série 
<<L'Histoire du Canada en images>>. des films et des trousses du Musée et offre des 
programmes locaux a l'intention des écoles et du grand public. 

Le Musée national des sciences naturelles. Ce musOe se compose de divisions 
qui soccupent de botanique, zoologie des invertébrés, zoologie des vertébrés, 
mineralogie, paléobiologie, interpretation et vulgarisation; au Centre d'identifica-
tion zooarcheologique, on identifie les restes d'animaux provenant de sites 
archêologiques. 

Le Musée participe a plusieurs grands travaux de recherches entrepris soit par son 
personnel, soit en collaboration avec des scientifiques venant duniversités et 
d'autres organismes externes. Ses collections comptent plus de 4 millions de 
specimens qui sont a la disposition des scientifiques du monde entier. En outre, 11 
publie des documents d'intérét scientifique sur des sujets relatifs a ses collections. 

Six salles d'expositions permanentes ont été aménagées: ((La Terre>>, <<La Vie dans 
le temps>>, Les Oiseaux du Canada>>, <Les Mammiféres du Canada>>, La Vie 
animale>> et (des Animaux dans Ia nature>>. Elles présentent l'histoire naturelle grace 
a des montages audio-visuels, des mêcanismes de demonstration a bouton poussoir, 
des dessins, des maquettes et des milliers de specimens provenant des collections du 
Musée. Une salle intitulée <<La Vie végétale>> est en voie d'aménagement et devrait 
étre termiriée en 1981. Des expositions temporaires organisées par le Musêe ou 
prêtées par d'autres établissements soot présentées dans une salle speciale. 

Les conferences, projections de films et programmes spéciaux d'animation offerts 
par le Musée gagne de plus en plus Ia faveur des écoliers et du grand public. Des 
ouvrages de vulgarisation, un service de prêt de documents éducatifs aux écoles et 
un programme d'expositions itinérantes mettent a Ia portée de tous les Canadiens 
leur patrimoine national. 

Le Musée national des sciences et de Ia technologie. Ce musée reçoit chaque 
année plus dun demi-million de visiteurs qul peuvent monter dans des véhicules et 
manipuler ou simplement admirer les montages animés qui mettent en valeur ses 
collections. De plus, 200,000 personnes visitent chaque année la Collection nationale 
de l'aéronautique a l'aéroport de Rockcliffe. 

Les salles d'expositions du Musêe présentent des maquettes de navires, des 
horloges, des appareils de communication, un ordinateur, un élevage de poussins, 
des machines agricoles anciennes et modernes, des presses d'imprimerie et des 
objets relatant l'histoire de l'aviation au Canada. L'histoire des transports terrestres 
au pays est illustrée par divers engins, depuis les traineaux et carrosses jusqu'aux 
locomotives a vapeur géantes et aux premieres automobiles. Jeunes et adultes sen 
donnent a cmur joie dans Ia salle de physique qui présente des illusions d'optique et 
des instruments leur permettant de mettre leurs connaissances a l'épreuve. A 
l'observatoire du Musée, le plus grand telescope réfracteur du Canada sert a 
l'observation des étoiles dans le cadre de programmes éducatifs prêsentés en soirée. 

Des guides assurent la réalisation de programmes éducatifs sur des sujets 
généraux ou particuliers a lintention de tous les groupes d'áge. En été, un train a 
vapeur qui fait l'aller-retour entre Ottawa et Wakefield, au Québec, évoque les 
voyages d'antan. En outre, le Musée conçoit et execute des expositions qui voyagent 
parfois dans tout le Canada, et effectue des echanges d'objets avec d'autres musées 
au Canada et a l'étranger. 
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La Collection nationale de l'aéronautique compte une centaine d'appareils qui 
témoignent des progrés de l'aviation depuis ses debuts, et de l'importance de 
Ia machine volante dans Ia découverte et le developpement au Canada. 

Bibliothéques et archives 

Bibliothèques 
Au Canada il existe des bibliotheques depuis le debut du XVIIIe siècle. Avant 

1850, ii s'agissait de bibliotheques juridiques, théologiques, universitaires et privées; 
après cette date sont apparues les bibliothèques spécialisées dans le domaine des 
affaires et de l'industrie, puis les bibliothèques publiques subventionnées. Depuis Ia 
Seconde Cuerre mondiale, toutes les bibliotheques connaissent un essor sans 
prècèdent. 

Le Canada Ctant une fédération dans laquelle les bibliotheques relévent de Ia 
competence provinciale, ii n'existe pas de système national unifié de bibliothèques. 
Les rèseaux de bibliothéques publiques des provinces, malgré de legeres differences, 
se ressemblent en ce qu'ils sont supportés par les administrations locales ou 
provinciales (sauf au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest on ils bénèficient 
de subventions fédérales), et sont coordonnés par un organisme central. 

Les bibliotheques publiques canadiennes fournissent a leur clientele pour Ia 
divertir, l'informer ou linstruire, de nombreux documents imprimés et non 
imprimés. Certaines s'occupent activement de fournir des renseignements sur les 
services et aménagements communautaires. D'autres, toujours plus nombreuses, 
prennent des moyens pour mettre leurs services a Ia portée des gens qui ne peuvent 
se déplacer OU se rendre aux bibliotheques: vielilards; malades; prisonniers; 
handicapés physiques et personnes démunies. A l'intention des citoyens dont Ia 
langue maternelle n'est ni le francais ni I'anglais, les bibliothéques offrent des 
ouvrages en langues étrangères, souvent avec l'aide du Biblioservice multilingue de 
la Bibliothèque nationale, qui réunit des collections de livres en langues étrangères 
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et les prête a long terme aux bibliotheques provinciales pour qu'elles les fassent 
circuler dans leurs regions. 

Abstraction faite de collections conservées dans les salles de classe, le Canada 
compte environ 10.000 bibliotheques scolaires, qui sont devenues de véritables 
centres de documentation multimedia. Grace a la gamme étendue de ressources qui 
sajoute désormais a leurs documents imprimés: films, enregistrements, bandes 
magnétiques, diapositives et ensembles éducatifs. 

Les bibliotheques de college et d'université ont connu, dans les années 60 et au 
debut des années 70, une expansion trés rapide qui cependant ralentit - depuis le 
milieu de cette décennie. Les bibliotheques universitaires ont automatisé bon 
nombre de leurs operations particulierement le catalogage, afin de pouvoir absorber 
une charge de travail croissante. Elles ont créé des réseaux d'échange de données 
bibliographiques et collaboré a Ia rationalisation des collections et du partage des 
ressources. Dans ces efforts, elles ont bénéficié du concours de Ia Bibliothèque 
nationale qui a parrainé certaines etudes, notamment sur Ia possibilite detablir un 
réseau bibliographique national. Les bibliotheques de colleges se signalent par 
lintegration de l'audio-visuel a leurs collections de livres et par les mesures 
innovatrices qu'elles prennent pour répondre aux besoins divers de leur clientele, 
depuis les éléves du secondaire Jusqu'aux personnes âgées. 

Les bibliotheques spécialisées qui desservent les entreprises, associations et 
institutions comme les musées les hOpitaux, les ministéres et les organismes 
gouvernementaux, se chiffrent a pres de 1.500. En general, les bibliotheques 
gouvernementales sont les plus importantes, surtout celles des assemblées 
legislatives des provinces. Un certain nombre de bibliotheques fédérales sont en fait 
de véritables bibliotheques de soutien, dans leurs domaines propres, pour l'ensemble 
du Canada, mais le plus souvent les bibliotheques spécialisées ne s'adressent qu'aux 
usagers autorisés des organismes qui les supportent. Ces bibliotheques s'intéressent 
a l'automatisation des services de reference. 

A l'échelle nationale, la bibliotheque de documentation scientifique est l'Institut 
canadien de l'information scientifique et technique (ICIST), né de l'ancienne 
Bibliotheque scientifique nationale. Les services de l'ICIST offerts aux chercheurs 
scientifiques et milieux industriels comprennent. en plus d'une collection dappoint 
de publications en série et de monographies, un service automatisé de diffusion 
selective de l'information (DSI), un service connexe de recherches documentaires 
en ligne (CAN/OLE) et la publication d'une liste collective des publications 
scientifiques en série conservées au Canada. 

La Bibliothéque nationale du Canada a marqué son 25e anniversaire en 1978 en 
effectuant une étude approfondie de son rOle dans l'avenir et elle s'efforce 
maintenant de donner suite aux priorités établies. Elle continue a augmenter ses 
collections dans le domaine des lettres et des sciences sociales, a reunir des ouvrages 
de toutes sortes sur le Canada, et a exercer un grand nombre de fonctions d'intérét 
national. En vertu de la Loi de 1969 sur Ia Bibliotheque nationale, elle veille a 
l'application du reglement sur le depot legal. publie Ia bibliographie nationale 
Canadian a et tient a jour les catalogues collectifs a partir desquels bibliotheques et 
chercheurs peuvent retrouver l'endroit au Canada oU sont conserves tels ou tels 
ouvrages en particulier. En outre, elle attribue les numéros internationaux 
normalisés du livre (ISBN) pour les publications de langue anglaise et les numéros 
internationaux normalisés des publications en série (ISSN) pour tous les 
périodiques canadiens. Elle fournit un service DSI concernant les lettres et les 
sciences sociales et effectue, pour un prix minime, des recherches retrospectives de 
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données pour les bibliothéques et les particuliers. Elle joue un role de premier plan 
dans Ia promotion des reseaux bibliographiques nationaux, et est en train de mettre 
sur pied un reseau de bibliotheques fédérales. 

Au Canada, les bibliothécaires reçoivent une formation universitaire. Sept 
universités décernent une maitrise en bibliothéconomie et deux. Toronto et Western 
Ontario, un doctorat. De plus, un grand nombre de colleges communautaires 
dispensent des cours postsecondaires de formation en bibliotechnie. 

Archives publiques 
Les Archives publiques du Canada ont pour mandat d'acquerir, de conserver et de 

mettre a La disposition du public tout document portant sur les divers aspects de la 
vie canadienne et le développement du pays. 

A une certaine époque, les chercheurs sintéressaient presque exciusivement aux 
documents manuscrits. Aujourd'hui on reconnait une égale importance aux 
documents de toute espece en tant que source authentique dinformation. Outre leur 
propre bibliothèque. 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 gestion des 
documents publics. La Direction de la gestion des documents aide les ministéres et 
organismes fédéraux a établir et administrer dans leurs services mémes des 
programmes efficaces de gestion et d'élimination des documents. lci encore on 
attache beaucoup d'importance aux microfilms et aux documents ordinolingues. Le 
Service central du microfilm de la Direction de l'administration execute des travaux 
de microfilmage au prix coCtant pour Ia plupart des organismes fédéraux. 

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

Les Archives ont aussi mis en muvre un vaste programme d'expositions destinées 
a faire mieux connaitre leurs nombreuses collections et activités. Ainsi, la Direction 
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des archives doit presenter une série d'expositions et de publications relatives a 
l'histoire du Canada. La premiere exposition, prévue pour juillet 1981, mettra 
l'accent sur les documents historiques antérieurs a 1700. 

Les pouvoirs publics et Ia politique culturelle 

Responsabilités privée et publique 
Tous les Canadiens vivent leurs cultures, mais trés peu en parlent. Lorsqu'ils en 

discutent, us considèrent d'ordinaire la culture comme une affaire essentiellement 
personnelle. Bien que certaines formes d'aide gouvernementale soient les bienve-
flues, toute tentative par quelque administration publique que ce soit de determiner 
le contenu de Ia vie culturelle se révélerait incompatible avec les valeurs 
canadiennes, 

Néanmoins, le public exige des gouvernants certaines categories de services 
culturels. Ii semble y avoir un intérét croissant pour diverses formes d'expression 
culturelle qui définissent le Canada et les Canadiens. En I'espece, les problemes se 
trouvent compliques par Ia diversité culturelle de la population, Ia décentralisation 
de I'autorité publique et l'ouverture du Canada aux influences de !'Europe, des 

tats-Unis et d'autres parties du monde. Les ressources provenant du marché et de 
I'aide privée sont importantes, mais insuffisantes; On s'accorde donc a reconnaitre 
que les pouvoirs publics doivent également apporter leur contribution. 

Les politiques culturelles du Canada se caractérisent donc par Ia recherche de 
moyens permettant aux autorités gouvernementales d'aider le développement 
culture!. La production artistique et Ia jouissance des arts, sans toutefois imposer de 
valeurs, de contrOle ou de censure officiels. 

Les pouvoirs publics et Le patrimoine culturel 
Soit par accident historique, soit par decision réfléchie, les administrations 

publiques sont propriétaires de nombreux êléments du patrimoine culturel des 
Canadiens, depuis des monuments nationaux comme les edifices du Parlement 
jusqu'aux registres d'obscurs prêtres de paroisse du XIXe  siècle, en passant par les 
collections les plus representatives de la peinture canadienne. Ce rOle a donné lieu a 
La creation d'institutions importantes telles que les archives fédérales et provincia-
les, les services des lieux et monuments historiques et les galeries d'art et musées 
administrés par les trois paliers de gouvernement. Bref, les administrations 
publiques sont les plus grands collectionneurs et exposants du pays. 

Les dirigeants assument leurs fonctions de propriétaire patrimonial de multiples 
facons. Les collections sont régulierement agrandies et diversifiées, et les 
installations et services de presentation font sans cesse l'objet de perfectionnements 
pour que les biens publics deviennent plus faciles d'accès et plus significatifs aux 
yeux du citoyen. 

En ce qui concerne La construction des immeubles publics, les trois ordres de 
gouvernement se sont attaches aussi bien a l'esthétique qu'au fonctionnel, qu'iI 
s'agisse de l'architecture ou de Eutilisation d'uvres d'art a l'extérieur comme a 
l'jntérieur des immeubles. Récemment, les autorités ont manifesté un intérét 
nouveau pour la renovation d'édifices faisant partie du patrimoine culture!, soit en 
consideration de leur valeur historique comme dans le cas de 1'U6tel de ville de 
Kingston, soit a des fins utilitaires comme dans !e cas de Ia transformation 
d'immeubles anciens en nouveaux bureaux d'administration publique. 
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A titre de propriétaires, les autorites gouvernementales sont disposèes a 
construire et a exploiter des aménagements destinés a des expositions et spectacles. 
Au cours des 15 dernjères années, nombre de nouveaux théâtres et salles de concert 
ont été construits. Presque toutes les grandes villes, et de nombreuses localités plus 
restreintes sont désormais assez bien pourvues A ce chapitre. 

11 est intéressant de constater que les immobilisations en biens et en 
aménagements culturels destinés au public ne sont pas le fait d'un seul niveau de 
gouvernement. Les municipalités aussi bien que les administrations fédérale et 
provinciales possédent et mettent a Ia disposition du public des bibliotheques, salles 
de concert, collections d'muvres dart et edifices patrimoniaux. Nombre dententes 
intergouvernementales ont été élaborées en vue d'améliorer les services publics 
d'intérét culturel et den faciliter le financement, surtout du cOté des immobilisa-
tions. Les subventions fédérales aux provinces et aux municipalités revêtent une 
importance particuliére, notamment pour Ia construction de lieux d'expositions et 
de spectacles: les subventions provinciales aux municipalités sont essentielles pour 
la construction et l'exploitation de bibliothéques publiques, de centres culturels et 
de nombreux programmes a vocation locale. Dans certaines provinces, de fortes 
sommes provenant des loteries sent versées aux municipalités pour queues les 
investissent dans des installations culturelles et rCcrêatives. 

Soutien des artistes 
Jusquau milieu du siècle, les administrations publiques tenaient pour acquis que 

les artistes feraient leur chemin seuls, et se contentaient d'acheter de leurs muvres 
afin de grossir les collections patrimoniales ou a d'autres fins publiques. Aucune 
somme importante n'était régulièrement affectée par l'Etat au soutien des artistes, a 
part l'achat d'une partie de leur production. 

En 1949, le rapport de la Commission Massey-Levesque a marqué un tournant en 
faisant ressortir qu'une vie culturelle florissante au Canada ne pouvait étre 
soutenue uniquement par les recettes du marché, par le bénévolat et par des artistes 
vivant dans Ia pauvretè. Depuis lors. les autorités gouvernementales ont reconnu, 
non sans hesitation, qu'iI y a lieu d'employer des deniers publics pour subventionner 
peintres, danseurs, musiciens et autres artistes, ainsi que les institutions pour 
lesquelles ils travaillent. Méme aujourd'hui, peu d'artistes professionnels gagnent 
des revenus proches des paliers tenus pour normaux dans les autres professions, 
mais le niveau actuel d'expression artistique au Canada est dans une certaine 
mesure le reflet de l'aide gouvernementale. 
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Les pouvoirs recourent a plusieurs moyens pour octroyer rationnellement des 
fonds publics aux artistes, sans contraindre ou tenter de contrôler l'orientation de 
leurs travaux. Certains conseils des arts ont été établis en dehors de Ia structure 
gouvernementale normale. Le Conseil des Arts du Canada, instrument que s'est 
choisi le gouvernement fédéral, est une fondation ou trust public sans but lucratif 
qui prend ses propres decisions et n'est règi que par sa loi organique. Plusieurs 
provinces utilisent ce modele, qu'elles adaptent aux exigences régionales. 

Les conseils des arts, de leur cOté, consultent la communauté artistique elle-méme 
et s'en remettent a des professionnels reconnus dans une discipline donnée pour 
determiner Ia meilleure façon dy affecter les fonds disponibles. Rarement, les 
conseils disposent-ils d'assez de fonds pour satisfaire tous les besoins, Ce qui les 
acculent a des choix trés difficiles; l'objet du système est donc de reconnaitre 
l'excellence le plus objectivement possible. 

Les pouvoirs publics et l'éducation 
Au sens large, toute politique touchant l'éducation est une politique culturelle. 

Les écoles sont les plus importantes institutions culturelles de la société canadienne. 
Matière de competence provinciale, l'éducation est administrée en grande partie au 
niveau municipal. En raison de sa portée locale et de sa diversité, le sujet est donc 
trés complexe, de sorte que les paragraphes qui suivent ne peuvent en presenter que 
quelques aspects génèraux. 

Au Canada, les programmes scolaires ont toujours attaché de l'importance aux 
arts en tant qu'elément de formation génerale. Depuis leur tout debut, nos ècoles 
enseignent Ia littérature, et dans bon nombre de provinces Ia tendance actuelle 
consiste a mettre laccent sur les cuvres contemporaines, en particulier sur les 

uvres canadiennes. La musique fait également partie de I'enseignement, et de 
nombreuses ecoles offrent des programmes d'arts visuels. 

Ces dernières années, les arts de Ia scene. la  télèvision et le cinema semblent 
susciter un intérét croissant, que reflètent a Ia fois les politiques de l'enseignement 
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et l'attitude des éleves. On a découvert que Ia télévision pouvait servir aussi bien de 
materiel pedagogique que de sujet d'étude, et de nombreuses innovations 
captivantes et utiles ont été faites en ce qui concerne l'utilisation par les élèves de la 
technique video comme moyen d'expression culturelle. 

En collaboration avec les conseils scolaires. et  souvent grace au support financier 
d'autres pouvoirs publics, nombre de troupes montent des spectacles dans les ecoles 
et associent des troupes étudiantes a leurs principales réalisations. De plus, diverses 
troupes professionnelles et groupes communautaires présentent des pièces a 
lintention des jeunes hors du cadre scolaire. 

Les pouvoirs publics et Ia réglementation 
Se conformant a l'opinion publique, les pouvoirs se sont généralement abstenus 

dintervenir dans le domaine des arts et de la vie culturelle de Ia population, traitant 
les artistes comme de simples citoyens et les organisations culturelles comme des 
entreprises. NCanmoins, dimportantes réglementations ont été ètablies dans 
quelques spheres bien déterminées. En voici deux ou trois exemples. 

Les pouvoirs publics fournissent un cadre juridique a Ia production artistique 
(sous forme de lois portant sur les droits d'auteur et d'autres droits, par exemple); de 
plus, leur politique fiscale vise a favoriser les arts et autres activités culturelles au 
moyen dexemptions d'impOt sur les dons privés aux organisations artistiques. 
Parfois, ils étaient méme disposes a intervenir pour contrebalancer le désavantage 
economique des producteurs canadiens face a des concurrents étrangers capables 
d'operer a des coCts unitaires trés bas en raison de leur accés a de vastes marches 
internationaux. 

Récemment, bon nombre d'administrations provinciales et municipales ont 
manifesté un vii intérét pour les lois ou reglements visant a empécher qu'on 
démolisse ou defigure des immeubles privés ou des quartiers anciens d'intérêt 
historique. Là encore, Ia reglementation s'accompagne souvent dune aide destinée a 
encourager Ia restauration et Ia reanimation de Ihéritage culturel lègué par les 
générations antérieures. 



I ril 

(',risrru 	H,rI dr,_ 	rIJqUtI. 	 r1fl1Ir 	 , II (_'3' I 

Les pouvoirs publics et Ia production artistique 
A quelques exceptions près. par exemple le cas de lOrchestre du Centre national 

des Arts, les pouvoirs publics ont toujours préféré se tenir a l'écart de Ia gestion, 
méme indirecte, des spectacles artistiques ou de Ia production d'ceuvres dart: le 
travail de l'artiste ou de Ia troupe, bien que souvent destine au public, reléve du 
secteur privé. Là ou Ia presence gouvernementale existe, elle se veut discrete, utile 
et neutre. 

Font notoirement exception a cette rêgle Ia radio et la télévision, domaines oU les 
limites de la technologie, les données économiques de l'industrie et le caractère et 
letendue du pays ont nécessité un système de gestion a la fois publique et privée. 
Toutefois, même dans le secteur public de cette industrie, l'Etat a choisi 
delibérement d'agir par l'entremise de sociétés spécialement constituèes, de facon a 
ne pas influer sur le contenu des programmes; les secteurs public et privé de la 
iadiotelevision sont tous deux reglementes par un conseil distinct qui n'exerce 
aucun rOle au niveau de l'exploitation. 

En tant quinstitutions culturelles, les entreprises de radiodiffusion et de 
télévision figurent au deuxiéme 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 le Canada en français et en anglais. De plus, une importante 
rnnovation dans le secteur public de Ia diffusion a consisté dans Ia creation de 
services provinciaux de télévision educative: ceux-ci sont en general exploités par 
des sociètés specialement constituées et viennent completer les services de Radio-
Canada et des chaines privées par une programmation concue a I'intention des 
ecoliers, des enfants d'àge préscolaire et des étudiants adultes. 

Les politiques culturelles des pouvoirs publics du Canada sont probablement un 
reflet assez fidéle des caractéristiques culturelles, des aspirations et des priorités de 
Ia population canadienne. Comme ii s'agit dune population diversifiée, dispersée et 
pluraliste, les politiques en question sont également diversifiees, et parfois peut-être 
ontradictoires. Comme le pays lui-mème, la politique culturelle est une mosa'fque, 

non pas un (:reUSet. 



Education 

Responsabilité constitutionnelle 
Les quatre premieres provinces du Canada a s'unir en 1867 ont pose comme une 

des conditions de I'union que l'enseignement relève du pouvoir provincial et non du 
pouvoir federal. La constitution du Canada, soit l'Acte de lAmerique du Nord 
britannique (AANB), a donc été formulée de facon a donner aux provinces Ia 
competence exclusive en cette matière et a protéger les systèmes denseignement 
existants. A mesure que dautres provinces se sont jointes au Canada, ces 
dispositions de IAANB (article 93) ont été réaffirmées. 

Officiellement, l'AANB nautorise aucune intervention du fédéral dans lensei-
gnement. Toutefois ii lui accorde des pouvoirs directs a l'egard des personnes qui ne 
relèvent pas des autorités provinciales (autochtones, membres des Forces armées et 
personnes a leur charge au Canada et a l'etranger, et détenus des étahlissements 
fédéraux). En outre, a mesure que l'enseignement s'est developpe, la participation 
indirecte du gouvernement federal s'est accrue par le biais dune aide financiere 
pour Ia construction d'écoles de formation professionnelle et technique, de 
contributions an financement de l'enseignement supérieur et dune assistance aux 
provinces pour encourager le bilinguisme. 

Administration provinciale 
Etant donné que l'organisation et ladministration de l'enseignement relévent de 

chaque province et territoire, 11 n'existe pas de système scolaire uniforme au 

4 
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Canada. Lautonomie provinciale a engendre des regimes d'éducation distincts qui 
reflétent les traditions historiques et culturelles et les conditions socio-économiques 
propres a chaque province. Chacun des systèmes est unique sous certains aspects 
(organisation locale, structure par années d'études, financement, programme des 
matières, examens). 

Chaque province posséde un ministère de l'Education relevant d'un ministre 
comptable a l'Assemblée legislative. Le ministére est administré par un sous-
ministre, il s'agit en general d'un éducateur de carriere, qui conseille le ministre et 
veille a Ia stabilité des orientations choisies. Dans certaines provinces, des 
ministeres distincts s'occupent de I'enseignement postsecondaire et des questions de 
main-d'euvre connexes. La reglementation des universités et colleges vane d'une 
province a l'autre. 

Administration locale 
Bien que les Assemblees legislatives provinciales et les ministéres de I'Education 

fournissent le cadre juridique dans lequel s'inscrit lactivité des ecoles publiques, le 
fonctionnement méme des ecoles est delegue pour une bonne part a des conseils 
scolaires locaux composes de membres elus ou nommés et dont les fonctions sont 
déterminées par les lois provinciales et les réglements des ministères. Leurs 
attributions varient d'une province a l'autre, mais elles comprennent en general Ia 
construction des ecoles, le transport des eléves, l'embauche des enseignants et Ia 
determination des taux des impOts scolaires. Leurs budgets sont touj ours soumis aux 
ministères de l'Education. 

L'organisation structurelle locale de l'enseignement s'est modifiée avec les 
annèes. Bien que dans deux provinces il existe depuis trés longtemps de grands 



districts scolaires (en Alberta depuis 1937 et en Culombie-Hritannique depuis 1945). 
clans les autres provinces les districts ont toujours été plus restreints; ces derniéres 
années, tous ont fait l'objet de regroupements progressifs en de grandes divisions 
admjnjstratjves. En Saskatchewan, ii existe de vastes divisions scolaires dans les 
regions rurales. mais dans les villes les conseils sont encore nombreux. La mème 
situation se retrouve en Nouvelle-Ecosse on l'on a formé de grandes divisions 
geographiques pour tes écoles rurales, tandis que Ia plupart des municipalités 
urbaines possèdent leur propre conseil scolaire; ces dernières années, cependant, 
trois conseils régionaux ont été créés pour desservir des écoles rurales et urbaines. 

Organisation scolaire 
Les differences dorganisation de l'enseignement primaire et secondaire sont 

telles quil n'existe pas de modèle commun. 
A Terre-Neuve, le système comporte 11 années et une année de maternelle non 

obligatoire. En général lenseignement primaire s'échelonne sur six années, et 
lenseignement secondaire sur cinq, mais it existe des variations locales. tin diplOmé 
de tie doit faire quatre ans d'université pour obtenir un baccalauréat. Le programme 
du secondaire, actuellement en revision. comportera une année supplémentaire a 
savoir Ia l2e pour les élèves qui amorceraient leur 10 année de scolarité en 
septembre 1981. 

Dans l'fle-du-Prince-Edouard, au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britan-
nique lenseignement s'étale sur 12 années detudes primaires et secondaires, suivies 
de quatre années d'université pour le baccalauréat. Ni l'Ile-du-Prince-Edouard nile 
Nouveau-Brunswick n'offrent Ia maternelle dans les écoles publiques, tandis que ce 
programme est presque universel en Colombie-Britannique. Dans les deux 
provinces Maritimes, le programme de Ia lre a la 6e  senseigne généralement dans les 
ecoles primaires et celui de Ia 7e a Ia 12e dans les écoles secondaires: parfois les 
matières de la 70  a la 90  constituent le secondaire de ier  cycle. En Colombie-
Britannique le primaire va généralement de Ia Ve a Ia 7, et le secondaire de Ia 8e a 
Ia 120;  dans certains cas Ia 8e 5 la 10 constituent le secondaire de ier  cycle. 
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1. Effectifs des écoles primaires et secondaires, 1979801 

Province ou territoire 	 Publiques' 	Privées 	 Fédérales' 	Total 

Canada .......................4931,050 	 193,305 	 34,055 	 5,162,290' 

Terre-Neuve .................. 150,505 280 - 150,785 
tle-du-Prince4klouard .......... 27,295 - 50 27,345 
NouvelIe-cosse ............... 189,795 1.420 785 192,000 
Nouveau-Brunswick ........... 156,385 395 840 157,620 
Québec ....................... 1,164,015' 82,300' 3,130 1,249,445 
Ontario ....................... 1,859,910 67,900 7,280 1.935.090 
Manitoba 	..................... 208,920 8.040 8,480 225,440 
Saskatchewan ................. 208,120 2.200 6,760 217,080 
Alberta ....................... 436,330 5,940 4,030 446,300 
Colombie-Britannique .......... 511.825 24,830 2.700 539.355 
Yukon ........................ 5.120 - - 5.120 
Territoiresdu Nord-Ouest 12,830 - - 12,830 

Données preliminsires. 'Comprend lea écoles provinciales pour les aveugles et lea sourda et lea 
ècoles du ministére de Is Defense nationale au Canada. 'Ecoles pour lea autochtones administrées 
par le ministère des Affaires indiennes et du Nord. • Comprend 3,880 élèves dans lea écoles du 
ministère de Is Defense nationale en Europe. 	'Estimation. - Nèant ou zero. 

La Nouvelle-Ecosse, le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta ont opté pour des 
programmes de 12 années d'études, suivies de trois années duniversité aux fins du 
baccalauréat. En Nouvelle-Ecosse, la maternelle (appelée classe élémentaire) est 
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universelle; elle est facultative mais presque universelle au Manitoba et en 
Saskatchewan, et en Alberta elle n'existe que depuis tout récemment. Dans toutes 
ces provinces, le primaire se termine en se et le secondaire en 12e;  dans certains cas 
Ia 7e a la 9e constituent le secondaire de ier  cycle. 

En Ontario, ii faut 13 ans de scolarité pour entrer a l'université et trois années 
d'études universitaires pour obtenir un baccalauréat. Ii est egalement possible 
d'obtenir un diplOme d'études secondaires aprés la 12, mais cela ne mène pas 
directement a l'université. D'habitude les huit premieres années sont dispensées 
dans les écoles primaires et les cinq autres dans les écoles secondaires. Les écotes 
catholiques séparees, oü en vertu de Ia loi Venseignement sarréte a la be,  sont 
normalement associees a des écoles privées dont les cours vont jusqu'A la 13. 

Au Quebec. le système comprend 11 années d'études primaires et secondaires, 
auxquelles s'ajoute un programme de deux ou trois ans dans un college 
denseignement general et professionnel (CEGP). Les eleves désireux d'accéder a 
l'université doivent suivre le programme de deux ans des CEGEPS; lobtention d'un 
baccalauréat exige trois années d'université. 

Dans les Territoires du Nord-Ouest, l'organisation scolaire est calquée sur celle 
des provinces des Prairies; au Yukon elle suit le modèle de Ia Colombie-Britannique, 

Enseignement primaire et secondaire 
Au niveau primaire, on dispense un enseignement général de base, tandis quau 

secondaire les élèves peuvent choisir des cours qui répondent a leurs besoins 
particuliers. Its ont généralement le choix entre plusieurs programmes et peuvent 
établir un plan d'études personnel. 

A une certaine époque. les écoles secondaires dispensaient un enseignement 
surtout théorique qui préparait aux etudes universitaires: Ia formation profession-
nelle se donnait dans des établissements distincts a l'intention surtout des jeunes 
qui ne désiraient pas faire d'études postsecondaires. Aujourd'hui, bien quil existe 
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encore des écoles secondaires techniques et cornmerciales, la plupart des écoles 
secondaires sont des polyvalentes offrant des programmes intégrés de tous genres. 

Ecotes indépendantes 
Dans toutes les provinces, sauf a Terre-Neuve et dans l'tle-du-Prince-Edouard, ii 

existe en dehors du réseau d'écoles publiques un certain nombre d'écoles primaires 
et secondaires indépendantes ou privées, confessionnelles ou non confessionnelles. 
II existe egalement des maternelles et des prématernelles pour les enfants dàge 
préscolaire. Dans Ia plupart des provinces les écoles privées bénéficient d'une forme 
quelconque d'aide publique. 

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

confessionnelles a l'intérieur du réseau d'écoles financées par les pouvoirs publics. 
A Terre-Neuve, les écoles publiques ont toujours eu un caractère confessionnel. 

Cependant, vets le milieu des années 60, les principales confessions protestantes 
(Eglise anglicane, Eglise unie et Armée du salut) ont fusionné leurs écoles et leurs 
conseils scolaires. Los écoles catholiques, qui desservent le plus nombreux groupe 
religieux, sont organisées en 12 districts scolaires. Deux autres confessions 
religieuses, les Assemblées pentecostales et les Adventistes du septième jour, 
possédent aussi leurs propres écoles et ont chacune un conseil scolaire. 

Au Québec, 11 existe deux systèmes, un pour les catholiques et un pour les non-
catholiques, bien que ces dernières années la distinction fondée sur Ia religion alt 
été remplacée dans une certaine mesure par une distinction fondée sur la langue 
d'enseignement. Les deux systèmes reçoivent une aide publique equitable. 

En Ontario, en Saskatchewan et en Alberta, Ia loi permet Ia creation do districts 
scolaires séparés. Dans ces trois provinces, les districts catholiques séparés 
administrent un grand nombre d'écoles, et ii y existe quelques districts scolaires 

2. Effectifs a temps plein des établissements postsecondaires, 1979-80 

Colleges communautaires et Etablissements decernant des 
établissements connexes grades at colleges affilles 

Programmes Programmes 
deformation de passage è 2e et 3 

Province technique l'université 1er cycle cycles Total 

Canada ................. 168,420 73,175 329,020 40.905 611.520 

Terre-Neuve ............ 2.020 - 6.240 355 8,615 
tle-du-Prince-douard 780 - 1,330 - 2,110 
Nouvelle-Ecosse ......... 2,480 165 16.105 1,605 20.355 
Nouveau.Brunswick 1.790 - 10.440 460 12,690 
Québec ................. 63.400' 83.700' 74.490 12,220 213,810 
Ontario ................. 67,000' - 137.745 17.190 221,935 
Manitoba ............... 3.055 - 14.505 1.555 19,115 
Saskatchewan ........... 2.400' - 13.440 760 16,600 
Alberta ................. 15,265 2.315 27.475 3.140 48,195 
Colombie-Britannique.... 10.230 6.995 27.250 3,620 48,095 

Données provisoires. 	'Estimation, 	-Néant ou zero 
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protestants séparés. En Saskatchewan et en Alberta, les écoles catholiques séparées 
offrent Ia totalité de l'enseignement primaire et secondaire, taridis qu'en Ontario 
elles ont droit aux impOts scotaires seulement jusqu'à La be, 

Enseignement postsecondaire 
Dans les annees 60 et 70, ii s'est produit une croissance extraordinaire des 

pmgrammes et des moyens de poursuivre des etudes au-delã du secondaire. 
Autrefois, les universités étaient presque seules a dispenser un enseignement 
postsecondaire, mais aujourd'hui toutes les provinces ont des colleges communau-
taires et des instituts de technologie publics. 

Etablissements décernant des grades 
11 existe au Canada plusieurs types d'êtablissements décernant des grades. La 

plupart des universités offrent des programmes menant a des grades au moms en 
arts et en sciences. Les grands établissements décernent des grades allant jusqu'au 
doctorat dans divers domaines et disciplines. En 1979-80, le Canada comptait 47 
universités. 

Les colleges d'arts libéraux sont des établissements de moindre envergure qui 
offrent des programmes menant seulement a des grades en arts. Habituellement, its 
donnent aussi des cours de sciences, mais ne conférent pas de grades dans ce 
domaine. En 1979-80, ces colleges étaient au nombre de deux. 

Les colleges de théologie défèrent des grades exclusivement en sciences 
religieuses et en theologie. En 1979-80, il existait 12 colleges de theologie 
indépendants décernant des grades. Ii y en avait sept autres qui, tout en étant affiliés 
a des universités, conferaient leurs propres grades en théologie et sept autres, affilies 
aussi a des universités, qui décernaient pas eux-mémes de grades. 
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liuutres colleges specialisCs (quatre en 1979-80) offrent des programmes 
conduisant 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 
lenseignement est gratuit: le Royal Military College a Kingston (Ont.), le Royal 
Roads a Victoria (C-B.) et le College militaire royal de Saint-Jean (Que.), affilié a 
lIJniversité de Sherbrooke. 

Pour entrer a luniversité, ii faut normalement un diplOme détudes secondaires et 
avoir obtenu en certaines matières des notes suffisantes. Cependant. Ia plupart des 
universités acceptent des étudiants d'ãge mür>> méme sils ne satisfont pas a toutes 
les exigences habituelles. 

Selon Ia province, il faut de trois a quatre années d'études pour obtenir un 
haccalauréat general en arts ou en sciences. Les candidats aux grades professionnels 
en droit, médecine, art dentaire, genie et autres disciplines analogues doivent 
normalement avoir satisfait en tout ou partie aux conditions requises pour le 
haccalauréat. La plupart des universités offrent des baccalauréats généraux et des 
haccalauréats specialises; ceux-ci nécessitent ordinairement une année détudes de 
plus, mais dans certains cas on peut obtenir un bac spécialisé en suivant des cours 
supplémentaires dans le domaine de spécialisation choisi. 

Pour ètre admis a on programme de maitrise, il faut normalement détenir un 
baccalauraat specialisé ou l'équivalent. La plupart des programmes de maitrise 
prévoient une ou deux années d'etudes supplémentaires, plus Ia soutenance dune 
thCse. Pour postuler on doctoraL ii faut avoir une maitrise dans Ic domaine ahord 
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Les frais de scolarité des universités varient a l'intérieur des provinces et d'une 
province a l'autre. En Ontario et en Alberta, us sont différents pour los étudiants non 
canadiens. 

Etablissements postsecondaires non universitaires 
Comme sources de formation autres que luniversité. toutes les provinces se sont 

dotées d'établissements non universitaires publics: colleges régionaux en Colombie-
Britannique, instituts de technologie et autres colleges publics en Alberta: instituts 
d'arts et de sciences appliques en Saskatchewan: colleges d'arts appliqués et de 
technologie (CAAT) et colleges de technologie agricole (CTA) en Ontario: colleges 
d'enseignement général et professionnel (CEGEP) au Québec. II existe aussi d'autres 
colleges postsecondaires offrant des cours dans des domaines spécialisés comme les 
peches, les technologies marines et les technologies paramédicales. Dans Ia plupart 
des provinces, les cours de sciences infirmiéres sont aujourd'hui dispenses 
exclusivement par les colleges communautaires et non plus par les écoles 
hospitalieres comme autrefois. 

Les critéres dadmission des colleges communautaires publics sont d'ordinaire 
plus souples que ceux des universités. Ces colleges exigent normalement un 
diplOme d'études secondaires, mais ils admettent également des <<éléves d'age mür> 
qui ne satisfont pas nécessairement a cette condition; certains offrent aussi des 
programmes de rattrapage. 

En 1979-80, 182 établissements au Canada donnaient des cours postsecondaires 
non universitaires: 31 dans les provinces do l'Atlantique, 73 au Québec, 30 en 
Ontario, 28 dans les provinces des Prairies et 20 en Colombie-Britannique. 

Formation des enseignants 
Pendant longtemps Ia formation des enseignants s'est donnée dans des ecoles 

normales indépendantes des réseaux universitaires. Tous ces établissements, sauf Ic 
Teachers College de Ia Nouvelle-Ecosse, sont devenus des facultés de l'éducation 
des universités ou ont été convertis en établissements offrant des programmes 
menant a des grades en education. Le Teachers' College de la Nouvelle-Ecosse 
travaille en étroite collaboration avec les universités de Ia province afin que ses 
diplOmés puissent continuer leurs etudes en vue d'obtenir un grade. 

Formation technique et professionnelle 
La formation technique et l'enseignement des métiers varient dune province a 

lautre, et souvent a l'intérieur d'une méme province. Diverses écoles secondaires 
offrent des programmes de formation professionnelle et technique mais cette 
formation peut s'acquérir dans d'autres établissements tels que les écoles de métiers 
et les écoles commerciales publiques et privées, los divisions commerciales des 
colleges communautaires et d'établissements assimilés. Des cours de métiers se 
donnent aussi dans le cadre de programmes d'apprentissage et de formation dans 
l'industrie. 

Education permanente 
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 aux adultes de nombreux cours dans le cadre de programmes a temps partiel 
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en vue du développement personnel ou de l'obtention dun grade. D'autres 
programmes sont dispenses par des associations professionnelles, des organisations 
communautaires, des églises, des bibliothèques publiques, des ministères, des 
entreprises et des industries. II existe également des cours par correspondance. 

Principaux faits statistiques 
En 1979-80, l'éducation était l'activité principale de 6,100,000 Canadiens, soit 

environ 26% de Ia population totale. Sur ce nombre, 320,000 étaient des enseignants a 
temps plein et 5800,000 des étudiants a temps plein, dans 15,500 établissements 
d'enseignement. Les depenses au chapitre de l'enseignement pour 1979-80 ont 
atteint $20 milliards ou 8.4% du produit national brut. 

La dénatalité et le ralentissement de t'immigration ont provoqué une baisse des 
effectifs dans les écoles primaires et secondaires qui sans doute persistera dans les 
années 80. Cette tendance demographique aura bientOt des repercussions au niveau 
postsecondaire. 

Les effectifs au primaire-secondaire s'établissaient a 5,160,000 en 1979-80, soit un 
recul de 2% par rapport a 1978-79 et de 12% par rapport au chiffre record de 5,900,000 
enregistré en 1970-71. On prévoit pour le reste de Ia décennie de faibles reductions 
annuelles des effectifs au niveau primaire; si l'on considère le chiffre sans précédent 
de 3,844,000 atteint en 1968 et le chiffre de 3,000,000 prévu 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 années 90. L'évolution 

l.a ehorale 	coh' !oh a de ( raff a rem porte' Ia premier pox des e:lasse's allan t de Ia I"°  lee I' aux :ommLours 
die Festival 	reiusiqiie eIJ Meir,ji,,?,ei en 1980. 



?# — * 
.. 

:h'v,s d in. n.ni. 'r.nIuIri' di Vancouvur (; B.) qui n. 	 •f'titnirn 

au niveau secondaire ressemble a celle observée au niveau primaire, mais avec un 
decalage de sept ou huit ans. 

En 1979-80, les effectifs a temps plein au postsecondaire s'établissaient a 611.500, 
soit une diminution de 0.7% sur 1978-79. Les étudiants des universités formaient 60% 
du total, mais ces 10 derniéres années le taux d'augmentation de cette catégorie a été 
inférieur a celui des élèves des établissements non universitaires, dont le nombre 
macnt s'est accru de 63% passant de 142,700 en 1969-70 a 241,600 en 1979-80. 
Simultanément, les effectifs des universités ont augmenté de 26%, de 294,100 a 
369,900. 

Plus de 290,000 élèves ont recu un diplOme d'études secondaires en 1978, soit une 
augmentation de 1%. Environ 60% s'inscrivent normalement dans des établisse-
ments postsecondaires. 

En 1978, les universités ont conféré 89,300 baccalauréats et premiers grades 
professionnels, 12,600 maitrises et 1.800 doctorats acquis. En outre, les établisse-
ments postsecondaires non universitaires oft décerné 62,400 diplOmes. 

Les dépenses denseignement de Ia maternelle aux etudes supérieures ont atteint 
$20 milliards en 1979-80 et, selon les estimations provisoires. elles seraient d'environ 
$22.5 milliards en 1980-81. Sur le montant total dépensé en 1979-80. $13.4 milliards 
étaient destinés a l'enseignement primaire-secondaire. $4 milliards aux universités. 
$1.6 milliard aux établissements non universitaires et $1.2 milliard a Ia formation 
professionnelle. 

Lea depenses par habitant au titre de l'enseignement ont grimpe de $208 en 1966 a 
$852 en 1979, et par personne active, de $555 a $1,800. Néanmoins, d'autres 
indicateurs révélent une reduction des dépenses a mesure que les effectifs 
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diminuent. En 1970, année oü les effectifs a temps plein ont atteint un sommet, le 
coüt de lenseignement equivalait a 8.8% du PNB et représentait 22% des depenses 
publiques, soit une proportion plus élevée que pour tout autre grand secteur. En 
1979, les dépenses d'enseignement ne représentaient plus que 8.4% du PNB, et le 
bien-étre social absorbait déjà Ia plus grande proportion des ressources de l'Etat. 

3. Dépenses au titre de I'enseignement, selon le niveau et Ia provenance des 
fonds, Canada, 1971-72 et 1979-80 

(millions de dollars) 

Niveau d'enseignement Fédérale' Provinciale' Municipale 

Droits et 
autres 
sources Total 

1971-72 

Primaire-secondaire 
Public ...................... 203.1 3,201.2 1694.8 141.4 5,240.5 
Privé ....................... 0.1 27.2 13.8 107.7 148.8 

Total parliel ............... 203.2 3,228.4 1.708,6 249.1 5389.3 

Postsecondaire 
Non universitaire............ 51.3 427.0 3.8 47.9 530.0 
Universitaire................ 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 

Formation professionnelle 424.7 107.1 0.1 34.0 565,9 

Total ..... 	.................... 924.1 4,966.7 1.713,6 745.3 8,349.7 

Repartition en pourcentage 11.1 59.5 20.5 8.9 100.0 

1979-80' 

Primaire-secondaire 
Public' 	..................... 302.0 8,603.2 3,868.2 228.7 13,002.1 
Privé ....................... 2.4 144.9 13.3 277.4 438.0 

Total partiel............... 304.4 8.748,1 3,881.5 506.1 13,440.1 

Postsecondaire 
Non universitaire............ 64.1 1,328.6 25.4 146.5 1,564.6 
Universitaire................ 421.0 2,854.9 1.1 651.8 3,928.8 

Total part iel ............... 485.1 4,183.5 26.5 798,3 5,493.4 

Formation professionnelle 864.6 286.4 0.1 72.8 1,223.9 

Total......................... 1,654.1 13.2180 3,908.1 1,377.2 20,157.4 

Repartition en pourcentage 8.2 65.6 19.4 6.8 100.0 

Les transferts fedèraux aux administrations provinciales ($988.3 millions en 1971-72 et $2,925.2 millions en 
1979-80) sont inclus dans les contributions provinciales. • Comprend les ecoles fédérales. 
'Chiffres proviaoires. 
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Science et Technologie 

Tout comrne aux Etats-Unis, en France et au Royaume-Uni, l'aide aux sciences eI 
a Ia technologie au Canada s'est nettement nivelée ces dernieres années. Le tau 
d'accroissemcnt des dépenses annuelles en recherche et développement (environ 
18% au milieu des années 60), a fléchi de moitié au milieu des années 70. 

En 1978, les dépenses brutes du Canada au titre de Ia R-D s'élevaient a quelqu. 
$2.4 milliards. Ce montant représentait 0.92% du produit national brut (PNB), soit 
beaucoup moms que dans tout autre pays membre de lOrganisation pour Ii 
cooperation et le développement économiques (OCDE). L'intensification de Ia R-l) 
demeure une priorité nationale, et l'objectif consistant a porter le ratio entre les 
dépenses brutes de R-D et Ic PNB a 1.5% a été réaffirmé. Pour atteindre cc but ii 
faudra accroitre considérablement les dépenses et les effectifs dans le domainr 
scientifique, et le principal artisan de cette expansion sera l'industrie. 

En 1978, près de 26,000 scientifiques et ingénieurs effectuaient de Ia R-D ai 
gouvernement, dans les entreprises et dans les universités, et Ia repartition de ci' 
personnel était assez égale entre les trois secteurs. 

Politique scientifique 
L'OCDE affirmait en 1963, dans une de ses publications, qu'un pays a besoin d'une 

politique glohale et cohérente s'il veut encourager et stimuler La science, car II existi' 
plus de possibilités de faire avancer la science et Ia technologie qu'il n'y a de 
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ressources pour les exploiter toutes. Les pouvoirs publics, qui sont constamment 
sollicités par l'industrie, les universités, les organismes scientifiques, les hommes de 
science, les étudiants et les organisations scientifiques internationales, ainsi que par 
les utilisateurs de Ia science au sein méme des divers ministéres et organismes 
publics. ont besoin d'être guides dans la repartition de leurs fonds et de leur 
personnel spécialisé. L'objet d'une politique scientifique nationale est précisément 
de servir de guide. 

Ministère d'Etat chargé des Sciences et de La Technologie 
Créé en 1971, le ministère d'Etat chargé des Sciences et de Ia Technologie, 

encourage le developpement et l'utilisation des sciences et de Ia technologie a 
I'appui des objectifs nationaux par l'élaboration et Ia formulation de politiques 
pertinentes. Le Canada a besoin de politiques scientifiques pour se doter de tous les 
moyens nécessaires. Les subventions a la recherche octroyées par le Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en genie. Ic Conseil de recherches médicales et 
le Conseil de recherches en sciences humaines reflétent une politique scientifique 
qui vise a crêer et a maintenir une activité de recherche a l'échelle nationale. 

Ii faut également des politiques régissant l'utilisation des outils scientifiques afin 
d'aider le Canada a atteindre des buts non scientifiques. La presence de laboratoires 
de recherche dans les ministéres a base scientifique (Energie, Mines et Ressources, 
Sante et Bien-étre. Agriculture et Environnement) ainsi que la politique d'imparti-
tion reflètent cette nécessité. 

L'intégration des sciences dans l'établissement des politiques gouvernementales 
est une innovation et constitue le troisiéme élément de Ia politique scientifique. 
Pour en arriver a insérer les sciences dans ses orientations, le gouvernement du 
Canada recrute des spécialistes des sciences naturelles et sociales en vue de les 
affecter comme fonctionnaires a l'élaboration des politiques désirées, et a recours a 
des mécanismes de consultation pour obtenir l'avis du milieu scientifique. 

Le Conseil des Sciences du Canada 
Le Conseil des sciences du Canada, organisme de recherche en politiques 

scientifiques, a pour mission de fournir au gouvernement et a Ia population des avis 
sur les problémes a résoudre et les occasions a saisir dans le domaine de La science et 
de Ia technologie. Une fois rendus publics, les résultats de ses recherches dans les 
secteurs des de Ia politique é long terme du Canada en matlére de sciences et de 
technologie soot disséminés partout au pays pour I'information des décisionnaires 
de l'administration publique, de l'industrie et de l'enseignement, et, de plus en plus, 
pour l'information du grand public par la vole des médias. Le Conseil comprend 30 
personnalitCs éminentes - pour La plupart des industriels ou des savants - nommés 
par décret du conseil, qui se réunissent quatre fois Ian afin de planifier et d'évaluer 
le programme du Conseil, dont l'exécution reléve d'un personnel en poste a Ottawa. 
Jusqu'ici le Conseil a publié 31 exposés de principes, y compris ses plus récentes 
prises de position sur la stratégie industrielle, La politique nationale de l'énergie et 
I'état de Ia recherche universitaire. Ses etudes de fond s'élévent au nombre de 45, 
dont des communications récentes touchant le rOle du Canada dans l'activité 
scientifique internationale et I'aide alimentaire, plus des notes sur les besoins de 
l'industrie manufacturiére canadienne. Dans des recherches en cours, le Conseil se 
penche sur les systémes de transport au Canada, Ia revolution des communications, 
les liens entre la science et le processus judiciaire; l'apport scientifique et 
technologique du Canada a l'alimentation mondiale; l'énergie, et l'enseignement des 
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sciences. On peut se procurer un catalogue des documents du Conseil en sadressant 
a son bureau de publications, 100, rue Metcalfe, Ottawa, KIP 5M1, 

Science et technologie dans l'administration publique 
Les dépenses du gouvernement du Canada au chapitre des sciences naturelles et 

humaines devaient atteindre $1.9 rnilliard en 1979-80. soit 4% de plus qu'en 1977-78. 
Les sciences humaines ont absorbé prés du quart de cette somme, et les sciences 
naturelles le reste. Le ministére de lEnvironnement et le Conseil national de 
recherches ont chacun dépensé 11% des fonds publics consacrés aux sciences, suivis 
de Statistique Canada avec 7%. Les principaux domaines d'expansion de l'activité 
scientifique étaient l'énergie et les communications. 

Environ 36% de ces montants ont été dépenses extra-muros, dont $281 millions 
affectés a I'industrie et $259 millions aux universités. Ces dépenses représentent des 
augmentations de 10.5% et 5.7% respectivement par rapport a 1977-78. 

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 la R-D absorbée par l'industrie canadienne (de 32.4% en 1971 a 33.9% en 
1979) ainsi que de Ia proportion de R-D exécutée au Canada (de 41.4% en 1971 a 
42.9% en 1979). le Canada se situe encore a un niveau inférieur a celui des autres 
grands pays industriels pour ce qui est du montant total consacré a Ia R-D. Dans la 
plupart de ces pays, le secteur commercial absorbe entre 40 et 50% des fonds de R-D 
et execute entre 50 et 65% des travaux; la proportion de scientifiques et dingenieurs 
travaillant dans l'industrie y est également beaucoup plus élevee. 

Les gouvernements fédéral et provinciaux sont d'avis que, si l'industrie 
canadienne veut contribuer comme ii Se doit a Ia croissance économique et exploiter 
les possibilités offertes dans les nombreux domaines nouveaux ouverts par Ia 
science, son aptitude a innover grace a Ia recherche et au developpement doit étre 
élargie et consolidée. Vu cette nécessité, il se sont engages a collaborer beaucoup 
plus étroitement en matiêre de politique scientifique et technologique, afin surtout 
de promouvoir Ia R-D industrielle en fonction des objectifs régionaux et nationaux. 
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Parmi les mesures prises par le gouvernement fédéral en vue d'atteindre le but de 
porter les depenses brutes de R-D a 1.5% du PNB figurent: engagement a se servir du 
mécanisme d'approvisionnement fédéral pour stimuler Ia R-D industrielle: dègrève-
ment d'impOt de 50% pour un accroissement des dépenses de R-D sur une période de 
trois ans: Ia creation dans les universités de centres de recherche et dinnovation 
industrielles dont le nombre pourrait aller jusqu'à cinq; aide federate pour 
lamenagement de centres régionaux d'excellence axes sur les ressources naturelles 
et humaines de chaque region; expansion du Programme des laboratoires de 
recherche industrielle du Conseil national de recherches, qui a pour objet de 
faciliter le transfert des connaissances technologiques des laboratoires du CNRC 
vers l'industrie et d'étendre ce plan a d'autres organismes publics: expansion du 
Service d'information technique du CNRC; et accroissement des fonds consacrés a 
la recherche universitaire dans des domaines dintérét national. 

Recherche universitaire 
Le montant total de l'aide fédérale a l'activité scientifique dans les universités 

canadiennes devait atteindre $295 millions pour l'annee financière terminée le 31 
mars 1980, Sur ce total, l'activité rattachée aux sciences figurait pour $28 millions et 
le financement de la recherche et du developpement dans les universités pour $231 
millions, soit une augmentation de 6.7% par rapport a 1978-79. Au total, $203 
millions ont été affectés aux sciences naturelles et $28 millions aux sciences 
humaines. L'aide fédérale versée aux universités relativement aux activités scienti-
fiques connexes s'établissait a $14 millions pour les sciences naturelles et a autant 
pour les sciences humaines. 

Les trois Conseils qui soutiennent Ia recherche universitaire, soit le Conseil de 
recherches en sciences naturelles et genie, le Conseil de recherches medicales et le 
Conseil de recherches en sciences humaines, ont distribué 80% des subventions 
fédérales a Ia recherche universitaire. Le reste, $53 millions, a été distribué par 
d'autres ministeres et organisnies fedéraux. Dans le but de repondre a l'intention du 
gouvernement d'accroitre le soutien de Ia recherche universitaire, les trois Conseils 
en cause ont prepare des plans quinquennaux et le gouvernement propose de fortes 
augmentations de leurs budgets dans l'exposé budgétaire soumis au Parlement - soit 
des hausses de $42 millions (35%) pour le Conseil de recherches en sciences 
naturelles et genie, $10 millions (14%) pour le Conseil de recherches médicales. et  $6 
millions (16%) pour Ic Conseil de recherches en sciences humaines. 

je  
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Le Conseil national de recherches du Canada 
Le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) est un organisme national 

fondé par le Parlement en 1916 en vue d'entreprendre, daider ou de prornouvoir Ia 
recherche scientifique et technique dans le but de favoriser Ic développement 
economique et social du Canada. Le Conseil administre 11 divisions ainsi que 
l'Institut canadien de l'information scientifique et technique dont l'objectif 
fondamental est de faciliter I'utilisation de l'information scientifique et technique 
par le gouvernement et la population. 

Bien qu'une forte proportion de Ia recherche en laboratoire soit concentrêe a 
Ottawa, le Conseil compte de nombreuses installations de recherche scientifique e 
technique dans tout le pays, dont des souffleries, des accélérateurs de particutes, des 
bassins d'essais des carènes et des telescopes et des radiotélescopes, ainsi que 
l'unique base de lancement de fusées de recherche du pays. Des projets de recherch 
particuliers sont entrepris a Ia demande de l'industrie, des services d'utilite 
publique, des ministéres féderaux et provinciaux ou des municipalités ou en 
collaboration avec ces organismes. 

Environ le quart des efforts en matiére de recherche déployés par le CNRC port 
sur Ia recherche fondamentale et exploratrice et vise Facquisition de nouvelles 
connaissances, le perfectionnement des compétences ainsi que Ia découverte d 
nouvelles applications scientifiques qui pourraient presenter des avantages 
économiques et sociaux. La recherche a long terme portant sur des question'; 
d'intérét national vise Ia solution de problemes dans des domaines comme l'énergie 
l'alimentation, les transports. Ia construction et le bétiment, tandis que Ia recherchi 
sous forme d'appui technique pour Ia réalisation d'objectifs sociaux est axée sur des 
domaines tels que Ia sante, le droit, Ia sécurité publique, l'environnement et lii 
qualité de vie des Canadiens. 

Dans le cadre de l'appui direct a I'innovation et au développement industriels, des 
travaux de recherche sont entrepris dans des domaines prometteurs oü intervien-
nent de nouvelles technologies. Des méthodes efficaces de transfert de technologie a 
I'industrie sont créées et un appui technique et economique est apporte a cc secteu 
en vue de lul permettre de mener des projets de recherche et de développement 
particuliers jusqu'au stade de linnovation industrielle. 

Par ailleurs, plusieurs divisions se partagent Ia double responsabilite de l'entretien 
et du perfectionnement d'une variété d'étalons nationaux. 

Activité scientifique 

Recherche agricole 
Plus de 50% de Ia recherche agricole au Canada est exécutée par Agricultun 

Canada, qui emploie quelque 900 scientifiques dans presque 50 établissements 
répartis dans tout le pays. Les départements d'agriculture des universités constituent 
Ic deuxiéme grand groupe de recherche. La contribution de l'industrie et de, 
ministères provinciaux a toujours été minime, mais elle prend désormais dt 
I'ampleur. L'erisemble des établissements concernés comptent probablement 2.000 
scientifiques, mais un grand nombre dentre eux ne consacrent qu'une partie de leur 
temps a la recherche agricole. 

C'est sur les grands secteurs traditionnels, soit la culture, I'elevage et les sols, qur 
porte surtout Ia recherche, mais on s'intéresse de plus en plus au conditionnemeni 
des aliments. En outre, les scientifiques agricoles font des recherches Iiées a la 
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protection de l'environnement, souvent en collaboration avec d'autres organismes 
provinciaux, fédéraux et internationaux. 

On travaille beaucoup a la culture des plantes. Chaque année dautres variétés 
soft choisies pour les avantages qu'elles offrent rendement supérieur, meilleure 
qualité, résistance accrue a la maladie et aux insectes, et croissance plus rapide. En 
1978-79, deux nouvelles variétés de blé de printemps. Vernon et Dundas, ont été 
homologuées en vue de leur exploitation dans l'est du pays, et Benito, blé roux de 
printemps, qui résiste mieux a Ia rouille que le Neepawa. On a egalement 
homologué un blé de pátisserie, un blé panifiable et un blC durum. Ces trois variétés 
presentent des caractéristiques fort améliorées du point de vue qualité et 
rendement. La Bedford, nouvelle variété d'orge de provende a aussi été homologuée 
et se révèle particuliérement bien adaptée a l'est des Prairies oü son rendement 
dépasse de 8% celui de Kiondike. 

Le coiza est la principale culture oléagineuse. En 1978-79, on a identifié plusieurs 
lignèes supérieures de Brassica cam pestris. Elles lemportent sur les variétès 
courantes pour La résistance aux maladies et la qualité des semences. En outre, la 
moutarde d'Asie, Domo, a été homologuée, de méme qu'une variété rechoisie de 
moutarde noire, Blaze. 

De nouvelles variétés de soya font l'objet de recherches visant a améliorer leurs 
caractéristiques physiologiques et leur résistance a une ou plusieurs maladies. La 
maladie des plantes est une preoccupation majeure dans les travaux de culture 
selective. Une méthode efficace d'essai en serre a été mise au point pour remplacer 
l'ancien système encombrant d'épreuve en champ. 

Quant aux fourrages, 12 ètablissements ont poursuivi des programmes de culture 
expérimentale et d'évaluation d'herbages et legumes du point de vue de leur 
adaptation a l'environnement canadien et de leur rendement. Les variétés Elbe, blé-
fourrage nordique dur et resistant a la sécheresse, et Nova, herbage dur d'hiver ont 
toutes deux été produites a Lethbridge. Salva, fléole précoce des pros améliorèe, a 
été obtenue a Ottawa, et Cree, nouveau tréfle, a Saskatoon. 

L'autre principale activité de recherche sur les cultures vise la protection contre 
les insectes, les maladies et les mauvaises herbes. Les pesticides chimiques sont I'un 
des principaux moyens de protéger les plantes, mais les scientifiques ont réduit le 
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nombre de pulvérisations nécessaires en determinant les périodes o le produit esi 
le plus efficace. On a aussi mis au point des méthodes biologiques qui font appel a 
l'utiIisation d'insectes pour lutter contre dautres insectes et les mauvaises herbes 
ainsi qu'aux pheromones et a is stérilisation des males pour empecher lit  
reproduction. L'intégration des moyens chimiques et biologiques abaisse les coüts e 
les risques inhérents a Ia pollution. De plus. les specialistes ont mis au point des 
pulvérisateurs qui réduisent Ia dispersion du produit et permettent une application 
plus efficace. 

En 1978-79 les recherches visant a améliorer le conditionnement des aliments oft 
porte sur les produits céréaliers et laitiers, les viandes, les fruits et les legumes. On a 
perfectionné le séchage de pates et appliqué a ia fabrication du fromage d 
nouvelles cultures de démarrage, des substituts du caille-lait et des procédés 
nouveaux de maturation: a Summerland (C-B.) un procédé servant a extraire Is 
protéine des feuilles de céleri sest avéré pratique. 

A Winnipeg. le Laboratoire de recherche du Conseil canadien des grains évalue el 
contrôle Ia qualité des céréales et des oléagineux produits et vendus au Canada, et 
effectue des recherches sur Ia qualité des grains. 

En ce qui concerne l'élevage, Agriculture Canada effectue Ia plus grande part des 
experiences (le croisement des moutons, porcs, volailles et bovins, notamment un 
projet de recherche des plus importants au monde sur la possibilité d'expioiter les 
caractéristiques hybrides des bovins laitiers. A I'heure actuelle. l'industrie Iaitièn 
repose en majeure partie sur une seule race, la Holstein. 

La production de buf au Canada se fonde depuis longtemps sur trois races 
britanniques. Hereford, Angus et Shorthorn. Ces 10 derniéres années, les éleveurs 
oft importé diverses autres races européennes pour faire des croisements 
Agriculture Canada procede a de nombreuses experiences pour determiner La valeui 
de ces croisements. 

Engrangemenf dii foin dons an ranch do I'Alherkj. 
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On a recours a la recherche sur Ia physiologie de Ia reproduction pour améliorer Ia 
productivité du bétail: Agriculture Canada ouvre actuellement des voies pouvant 
mener a des découvertes sans précédent en matière de reproduction animale. 

Des recherches sur les maladies des animaux sont effectuées par Ia Division de la 
pathologie vétérinaire de Ia Direction genérale de la production et de linspection 
dAgriculture Canada, avec lappui des scientifIques des trois colleges canadiens de 
sciences vétérinaires. Ces recherches visent a améliorer les techniques actuelles ou 
a mettre au point de nouvelles méthodes de diagnostic rapide et précis des maladies 
animales (indigenes ou etrangeres) et pour determiner la salubrite et la qualite des 
viandes et de leurs produits. Entre autres des etudes se poursuivent en vue d'établir 
des méthodes danalyses plus precises pour diagnostiquer La paratuberculose et la 
brucellose chez les bovins, la fievre catarrhale maligne chez les bovins et les 
moutons. Ia presence de métaux lourds dans les tissus des bovins, porcs et volailles, 
ainsi que des méthodes pour réduire l'incidence de la salmonelle aviaire et la 
contamination des carcasses de volaille. 

La recherche sur les sols comprend des travaux de base sur les reactions des sols. 
une enquéte sur les sols visant a produire des renseignements sur les ressources 
pédologiques du Canada et des etudes sur les engrais utilisés pour diverses cultures. 
Les etudes sur les aptitudes des sols prennent de plus en plus dimportance par suite 
de lexpansion urbaine qui sapproprie les meilleures terres agricoles et de la menace 
dune famine mondiale. 

Lassainissement du milieu constitue un nouvel objectif de Ia recherche agricole. 
Les scientifiques surveillent les cours deau et les lacs afin de dépister toute 

Les fermes tapissent le vaste SOt product!f de to Saskatchewan. 
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pollution causée par les fertilisants, les déchets animaux et les pesticides chimiques. 
us analysent soigneusement les produits alimentaires pour s'assurer qu'ils sont 
exempts de résidus chimiques. Le perfectionnement de La methodologie analytique 
indispensable a ces contrOles se poursuit sans cesse. 

La recherche environnementale 
Le Service de Ia conservation de l'environnement (SCE) veille a l'utilisation 

judicleuse et avisée de la faune. de I'eau et des terres du Canada, et met de l'avant le 
potentiel économique de la gestion et de Ia valorisation des ressources renouvela-
bles. Le Service se compose de trois directions générales décentralisées au niveau 
regional: Eaux intérieures, Faune et Terres. line autre direction générale, 

laboration des politiques et des programmes, est responsable de Ia planification et 
de l'élaboration de politiques pour tout le Service; elle gére également plusieurs 
programmes nationaux auxquels participent plus dun des secteurs opérationnels. 
Le SCE prend largement part a Ia recherche et a Ia surveillance relatives aux 
substances toxiques, élabore des plans d'aménagement des zones cOtières avec les 
provinces, fournit des renseignements de base sur les grandes installations 
énergétiques et sur les effets des précipitations acides sur les systémes aquatiques et 
la faune. 

Le Service can udien des foréts (SCForéts) administre des programmes de gestion 
et de conservation de Ia ressource forestière et joue le rOle de leader fédéral en 
matiére de foresterie. En plus de l'administration centrale, oü on s'occupe surtout de 
politiques et d'économie, le Service compte deux instituts nationaux et six centres 
de recherche appropriés aux diverses possibilites régionales et conformes aux 
objectifs nationaux. Les principales recherches du SCForéts portent sur Ia 
régénération, y compris Ia reproduction des arbres. La compilation et l'analyse de 
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données forestléres nationales, Ia lutte contre la tordeuse des bourgeons dt' 
lépinette, diverses techniques visant a tirer de I'énergie de la biomasse forestière, 
les substances toxiques, en particulier les insecticides chimiques, le transport ,i 
distance de polluants atmosphériques et Ia mise au point de méthodes de lutb 
biologique contre les ravageurs forestiers. Le SCForêts insiste sur Ia mise en 
pratique de la recherche et s'intéresse aux effets sur l'environnement des pratiques 
d'exploitation forestiére. II est egalement engage dans des programmes avec Emploi 
et Immigration. Expansion économique régionale et des organismes provinciaux en 
vue d'ètablir des pratiques de gestion intensive des foréts. 

Le Service conadien de Ia faune (SCFaune) administre des programmes visant a 
gérer et protéger les oiseaux migrateurs et leurs habitats au Canada et ailleurs. Les 
activités de developpement Cconomique croissantes qui menacent les habitats, et 
l'intérèt grandissant du public pour la faune représentent des défis a relever dans 
Fexécution des responsabilités fédérales en matière doiseaux migrateurs. Le 
SCFaune contrOle et reglemente Ia chasse aux oiseaux aquatiques au Canada et 
s'occupe aussi de la conservation des populations d'oiseaux non considCrées comme 
gibier tels que les oiseaux de mer, de rivage et chanteurs. Les programmes entrepris 
récemment comprennent: efforts accrus de recherche sur les oiseaux de mer des 
cOtes atlantique et pacifique; etudes sur les olseaux de rivage de La baie lames; 
inventaires et recherche sur le grand heron et le cormoran a aigrettes au Québec: 
etudes sur l'ecologie alimentaire et les besoins de nidification de Ia sterne commune 
dans les Grands lacs, et l'élaboration de strategies de développement et de gestion de 
regions comme celle du Lac de Ia Dernière-Montagne (Saskatchewan) et Les refuges 

L'dose 6 gésger ohture fr6quemment Ies prises d'eau de refroidisse- 
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doiseaux rnigraleurs des Territoires du Nord-Ouest. Afin de proteger les habitats 
des oiseaux migrateurs, le SCFaune a déjà créé plus de 40 reserves nationales de 
faune dans tout le Canada et projette d'en établir d'autres. 

De plus, le SCFaune execute des recherches sur des animaux d'intérét national, 
autres que les oiseaux migrateurs, s'occupe de Ia preservation des habitats et assiste 
les provinces et les Territoires dans leurs efforts de conservation de Ia faune. Parmi 
hs secteurs d'intérét, on compte les espèces rares et menacées, les populations 
internationales et interprovinciales. Ia faune sur les terres fédérales, et La sante des 
animaux, en particulier Ia parasitologie, Ia pathologie et les repercussions des 
contaminants de I'environnement. Des programmes récemment entrepris compren-
nent un plan de gestion de la population de castors de Ia reserve nationale de faune 
du cap Tourmente (Québec), des etudes sur les animaux a fourrure et les cerfs des 
parcs nationaux en Ontario, Ia reintroduction du bison des bois dans les provinces 
de l'Ouest et des travaux de recherche cooperative sur la harde de caribou au Yukon, 
ainsi que des négociations pour la creation d'une entente internationale en vue de la 
gestion de ce cervidé. 

Le programme de recherche de la Direction génOrule des eaux intérieures (DGEI) 
est exécuté surtout par l'lnstitut national de recherche sur les eaux a Burlington 
(Ont.), et par l'Institut national de recherche hydrologique dans Ia region de Ia 
capitale nationale. De petits groupes de recherche travaillent également a Winnipeg, 
Calgary et Vancouver. 

La recherche sur Ia qualité de l'eau sert de base a l'établissement des objectifs a cet 
gard et permet de fixer des mesures pour Ia gestion du milieu aquatique au Canada. 

Les projets portent entre autres sur le mouvement des contaminants toxiques, les 
:hangements écologiques découlant de l'activité humaine et Ia comprehension des 
mécanismes a l'origine de ces changements. et  le rOle des sediments dans le contrOle 
de Ia qualite de Feau. 

La recherche quantitative sur l'eau est fondée sur le besoin de résoudre des 
problèmes pratiques qui exigent une comprehension et une quantification des 
processus concernant I'hydrologie des eaux de surface, le transport des sediments, 
l'hydrologie de Ia neige et de Ia glace et l'hydrogéologie. 

La DGEI a mis au point des modéles de prediction de l'écoulement qui peuvent 
étre manipulés pour faire des experiences au sujet des processus hydrologiques 
comme l'évapotranspiration. La fonte des neiges et des glaciers, l'humidité du sol, et 
la mécanique du mouvement des eaux souterraines. Des recherches portent sur 
Ihydrologie des environnements du Nord et les effets de l'activité humaine comme 
Ia construction de pipelines et de routes, le rOle des glaciers a titre de reservoirs 
naturels et variables d'eau, et les processus hydrogéologiques qui déterminent le 
mouvement des contaminants souterrains provenant par exemple des remblais, des 
sels routjers et des déchets radioactifs. 

La Direction generale des terres effectue des recherches importantes sur la 
classification des terres et l'analyse des causes et des implications des changements 
dans leur utilisation. On vise a établir de meilleures méthodes de relevé et de 
classification en fonction de caractéristiques ecologiques, des possibilités d'utilisa-
tion et de l'utilisation actuelle. Ces techniques sont employees dans Ies etudes sur 
les ressources pour determiner les possibilités d'aménagement des terres et les 
besoins en matiére de gestion de I'environnement. Dans les relevés des ressources et 
les systémes de contrOle de l'utilisation des terres, on a amplement recours aux 
images transmises par satellite et a Ia photographie aérienne a haute altitude. Les 
etudes actuelles portent notamment sur Ies possihilités d'utilisation des terres. 
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l'impact des programmes fédéraux sur les terres; l'ernploi de nouvelles techniques 
de planification, l'analyse des changements autour des centres urbains et 
l'établissement de cartes des zones critiques. 

La Direction &occupe egalement de lélaboration dune politique fédérale 
concernant lutilisation des terres et représente Environnement Canada auprès du 
Comité consultatif de la gestion des terres fédérales du Conseil du Trésor. Parmi les 
services de planification figurent les conseils dispenses aux organismes provinciaux 
et fédéraux au sujet des revendications territoriales des autochtones, linformation 
sur l'utilisation des terres dans le Nord et Ia planification des terres en fonction des 
ressources. Des conseils et de laide sont également dispenses a d'autres pays en 
matiére de politiques et détudes sur lutilisation des terres. 

Le Service de l'environnement atmosphérique (SEA) soccupe surtout de 
metéorologie, la science de latmosphére. Ii fournit un service national de 
méteorologie et de climatologie a lintention du public et dutilisateurs particuliers. 
Depuis 1958 II determine létat des glaces pour aider Ia navigation dans les eaux 
intérieures, les eaux cOtières et larchipel de lArctique. Ii effectue aussi de Ia 
recherche météorologique. de Ia recherche relative aux effets des polluants sur 
Iatmosphère terrestre, et met au point des instruments. 

La recherche porte surtout sur des polluants comme les fréons qui modifient Ia 
stratosphere, en particulier Ia couche dazone, et risquent d'avoir des effets nuisibles 
sur Ihomme, les animaux et les plantes. Les constituants importants de Ia 
stratosphere sont actuellement mesurés par le SEA afin de determiner lequilibre 
photochimique de Ia stratosphere non perturbèe et de verifier les taux de reaction 
photochimique nécessaires pour Ia construction de modéles de comportement. Ces 
modeles indiquent que les effets de Ia 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-ètre de l'homme, sont analysées afin de determiner les 
processus physiques de base en vue de predictions a long terme des conditions 
météorologiques et climatiques. Le SEA porte une attention particulière au 
probléme de Ia croissance des concentrations danhydride carbonique (co2) dans 
latmosphére et de leurs effets possibles sur le climat. II deploie en outre des efforts 
speciaux pour aider lindustrie canadienne a se procurer des données et des services 
de consultation au sujet du climat. 
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La mise au point d'un système global de predictions environnementales a l'appui 
de nombreuses activitès dans l'Arctique, notamment des forages pètroliers dans Ia 
mer de Beaufort, se poursuit. De nouvelles techniques d'assimilation des donnèes et 
de prediction numèrique sont mises en application, et d'autres sont en voie 
d'élaboratjon au Centre canadien de meteorologie. Grace a des méthodes 
informatiques perfectionnées de traitement des donnèes fournies par satellite. Le 
SEA obtient des photographies des systèmes météorologiques de très haute qualité, 
qu'utilisent les principaux centres de météorologie du Canada. 

Un important programme du ministére vise a établir les causes et les effets des 
précipitations acidiques dans l'Est du Canada: d'après certaines etudes, l'emploi de 
combustibles fossiles est l'une des principales sources de pollution. Cest pourquoi 
on en èvalue les repercussions possibles sur l'ècosystème des lacs et des foréts du 
Canada. Des négociations se poursuivent avec les Etats-Unis en vue de diminuer les 
effets des précipitations acidiques. 

Le Service de Ia protection de l'environnement (SPE) élabore des directives, fixe 
des exigences et prornulgue des règlements relatifs a La protection de l'environne-
ment, de concert avec les provinces et l'industrie. Ii s'occupe de pollution de lair et 
de l'eau, de gestion des déchets (y compris les dèchets dangereux), de conservation 
des ressources, de contaminants, de contrOle et d'èvaluation des incidences 
environnementales et d'urgences environnementales, Le Service fait des évalua-
tions, s'occupe de surveillance, mène des négociations et applique les mesures 
nécessaires au respect des lois fédérales relatives a La protection de l'environnement 
et Ce, de concert avec les provinces; ii identifie et résout les problémes de pollution. 
èlabore et expose aux intéressés des techniques anti-pollution et tient lieu de lien 
central avec les autres ministères et organismes fédéraux et le grand public pour ce 
qui est des questions de protection de l'environnement. Les problémes nouveaux des 
années 80, comme Ia limitation des substances toxiques, le transport a distance de 
polluants atmospheriques et Ia gestion des déchets dangereux, font partie des 
priorités non seulement du SPE mais du ministére en gènéral. 

Au SPE, c'est la Direction generale de l'assainissement de lair qui s'occupe de 
pollution atmosphérique. Dans ce domaine, l'un des prohlemes les plus pressants 
que doit affronter le Canada est le transport a distance de polluants atmospheriques, 
qui donne lieu a des prècipitations acides. Ce phénomène, aussi connu sous le nom 
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de pluies acides, a des effets nuisibles sur les lacs, les cours deau, les foréts. les 
terres agricoles et les constructions. Un comité fédéral-provincial a été formé dans le 
but de prévoir, d'élaborer et d'évaluer des strategies de lutte. 

Parmi les activités de Ia Direction genérale dans le domaine de l'avancement et de 
Ia diffusion technologique. citons: administration de programmes a frais partagés 
avec lindustrie canadienne pour la creation et Ia demonstration de nouvelles 
techniques anti-pollution; elaboration et certification de techniques analytiques 
nécessaires a l'appui des reglements et directives; redaction de documents 
normalisés de réfCrence destinés aux laboratoires analytiques de tout le Canada; 
prestation d'un service informatisé de renseignements techniques portant sur La 
lutte contre la pollution de l'air; et formation et accreditation d'inspecteurs, 
danalystes et d'ag'nts de contrOle nommés en vertu de Ia Loi sur Ia lutte contre Ia 
pollution atmospherique. 

La Direction genérale du contrOle des incidences environnementaies est 
responsable de la lutte contre les contaminants, des interventions d'urgence 
env ironnemen tale et de Ia gestion des déchets. 

La Direction des contaminants de l'environnement classe et évalue les produits 
chimiques nouveaux et existants afin de determiner si leur utilisation aura des 
effets nuisibles sur Ia sante de I'homme et le milieu; elle s'occupe aussi de Ia 
conception des instruments de lutte, en vertu de la Loi sur les contaminants de 
l'environnement qul est appliquée de façon conjointe avec le ministére de la Sante 
nationale et du Bien-être social. De plus, La Direction fournit au ministère des 
Transports un service de consultation technique pour I'élaboration de codes et de 
directives applicables au transport de matières dangereuses. 
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La Direction des interventions d'urgence voit a prévenir les déversements 
accidentels d'hydrocarbures et dautres substances dangereuses, a élaborer des plans 
durgence en cas de tels déversements, a créer des techniques nouvelles de lutte ou 
de nettoyage et a gérer un réseau national d'alerte assurant une reaction efficace et 
rapide en cas de danger. Elle s'occupe également de coordonner, s'il y a lieu, les 
actions des gouvernements fédéral et provinciaux et de l'industrie face aux 
urgences, grace a l'équipe nationale des interventions d'urgence. 

La Direction des déchets veille a Ia gestion des déchets solides et dangereux et a Ia 
conservation des ressources. Elle administre, avec les provinces, lindustrie et Ic 
public, un programme national de gestion integrale des déchets dangereux. 

La Direction genOrale de In pollution des eaux gère un programme national visant 
a nettoyer les plans et cours d'eau déjà pollués et a freiner lavancement de la 
pollution afin dassurer une qualite de l'eau qui convienne a Ia vie aquatique et a 
certains autres usages. On y met sur pied des programmes concernant le progrès 
technologique, dans le but de concevoir des méthodes nouvelles ou améliorées de 
traitement des eaux usées afin de résoudre certains problémes de lutte contre la 
pollution ou de réduire les frais des activités anti-pollution, de mettre au point des 
techniques et équipements canadiens nouveaux, ou encore d'adapter a Ia situation 
canadienne des techniques créées a l'étranger. 

Compte tenu de l'étude en cours sur le rOle du gouvernement fédéral dans le 
domaine de Ia protection de l'environnement, l'orientation future du Programme 
national de Ia pollution de l'eau sera modifiée et portera de façon plus directe sur Ia 
limitation de certaines substances toxiques. Ia mise au point de dispositifs anti-
pollution propres a certains endroits précis en rapport avec toute une gamme de 
responsabilités fédérales. y compris celles ayant trait aux questions internationales 
et interprovinciales, et l'intensification de la collaboration et de Ia coordination 
entre les différents organismes et industries auvrant dans le domaine du 
développement technologique. 

Energie, mines et ressources 

Le ministère de l'Energie, des Mines et des Ressources est Ic principal organe 
federal chargé de la formulation des politiques et de Ia recherche sur les ressources 
énergétiques et minérales. A ces activités sont associés les levés et Ia cartographic, 
la télédétection des terres et des eaux canadiennes au moyen d'aéronefs et de 
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satellites et les efforts en vue de protéger l'environnement, ainsi que Ia sante et Ia 
sécurité des Canadiens qui travaillent dans les mines et domaines connexes. 

L'activité est répartie entre trois secteurs: Politique énergétique. Politique 
minérale et Sciences et Technologie. Les deux premiers soccupent surtout d'études, 
danaIyses et de recommandations en matiére de politiques dans leurs domaines 
respectifs; le troisième, oU certaines directions existent depuis des dizaines 
dannées, soccupe surtout de recherche scientifique et technique ainsi que de levés 
et de cartographie. 

Depuis Ia crise pétroliére de 1973-74, au cours de laquelle les prix du pétrole ont 
subitement quadruple et l'incertitude quant aux approvisionnements futurs en 
pétrole sest accrue, les programmes énergétiques du ministére de l'Energie, des 
Mines et des Ressources sont axes sur un objectif national de sécurité des 
approvisionnements en énergie. Le ministère a recu pour mandat d'élaborer et de 
proposer des programmes qui contribuent a atteindre cet objectif. notamment a 
accroitre Ia disponibilité intérieure d'ênergie, a accélérer le remplacement du 
pétrole comme source d'énergie par des ressources plus abondantes et a mettre en 
place des programmes d'économies d'énergie. Des mesures très précises ont été 
adoptées afin de permettre l'implantation de Ia politique du prix uniforme du 
pétrole dun bout a l'autre du pays, le niveau des prix étant fixé selon Ia conjoncture 
canadienne. 

Un certain nombre d'initiatives ont été annoncées en avril 1980, au debut de Ia 
nouvelle session parlementaire, et le ministére travaille depuis lors a les mettre a 
execution. Voici certaines des mesures préconisées: établissement d'un nouveau 
prix combine du pétrole qui absorbera progressivement le coñt du Programme 
dindemnisation des importateurs de pétrole tout en maintenant un prix unique au 
pays, et en protégeant le droit qu'ont les provinces productrices et les sociétés 
pétrolières d'obtenir un rendement equitable de leurs ressources et de leur 
investissement; creation d'une Agence de surveillance des prix du pétrole qui 
enquétera et fera rapport sur les coüts, les bénéfices, les frais dimmohilisatiori et le 
degre de propriété canadienne des sociétés pétrolieres; creation de nouveaux 
programmes d'économies d'énergie dans les secteurs industriel et résidentiel et le 
secteur du transport; incitation des consommateurs a se servir du gaz naturel ou de 
l'électricité au lieu du pétrole et mise en wuvre de projets visant a approvisionner 
l'Est du Québec et les provinces Maritimes en gaz naturel: elargissement du role 
tenu par Petro-Canada a titre de société a caractère national, de facon a lui confier Ia 
responsabilité de négocier des achats de pétrole et de conclure des accords avec des 
fournisseurs étrangers: redaction d'une nouvelle Loi sur le pétrole et le gaz 
canadiens de façon a prévoir de nouveaux droits preférentiels pour Petro-Canada et 
d'autres sociétés canadiennes sur des terres de Ia Couronne et a établir une 
réglementation plus rigoureuse des travaux d'exploration et dexploitation dans les 
regions pionnières prometteuses; creation d'une Société des energies de substitution 
afin de stimuler l'exploitation de nouvelles sources d'energie et de sources d'énergie 
renouvelables, en remplacement du petrole: adoption dun objectif special qui 
consiste a assurer La propriété canadienne a 50% au moms de l'industrie petroliere 
d'ici 1990. 

La crise du petrole de 1973 a entrainé des changements dans lorganisation 
industrielle mondiale et dans les courbes du commerce international. Le Secteur de 
Ia politique minérale, en fonction de ses rOles de coordination et d'élaboration de 
politique, et le sous-secteur de I'analyse économique et politique, en raison de son 
rOle analytique, cherchent, de concert avec les gouvernements provinciaux et 
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l'industrie, a trouver des solutions qui permettraient d'aider l'industrie minière a 
s'adapter a cette nouvelle conjoncture internationale, tout en arnéliorant les 
conditions de vie et de travail dans les collectivités miniêres du Canada. Afin de 
contribuer a La découverte et a la mise en valeur de gisements miniers et a Ia 
creation demplois, le Secteur de Ia politique minérale gére (en collaboration avec le 
MEER) les accords d'exploitation minière passes avec piusieurs provinces. 

Le Secteur des sciences et de La technologie du ministère comporte les directions 
suivantes: Commission geologique du Canada, Centre canadien de Ia technologie 
des minéraux et de lénergie (CANMET). Direction de Ia physique du globe. Centre 
canadien de télédétection, Direction des levés et de Ia cartographie, Direction des 
explosifs. Étude du plateau continental polaire, Centre canadien des données 
géoscientifiques et Bureau de recherche et de développement énergétiques. 

La Commission géologique a pour tâche principale d'evaluer les ressources 
minérales et énergétiques: dIe méne donc des etudes scientifiques a ce sujet. Des 
travaux sur le terrain sont effectués dans Ia plupart des regions, mais plus 
particulierement dans les regions septentrionales et au large des côtes. Outre les 
etudes visant a mieux comprendre l'évolution et la composition de Ia crodte 
terrestre en sol canadien, les geologues ont entrepris des evaluations du potentiel 
petrolier et gazier du Canada, qui tiennent notamment compte de considerations 
relatives aux coCits. 

Dimportants progrés dans l'application de techniques géophysiques et géochi-
miques de recherche de minerals metalliques ont culminé en la publication dun 
rapport de 800 pages utilisé dans de nombreux pays. Des etudes de Ia cOte du 
Labrador ont permis den determiner Ia perturbabilité, dans le cas d'une fuite de 
pétrole, des etudes d'autres terres, particu!iérement dans le Nord, ont permis 
détablir Ia résistance du sol aux pressions créées par Ia construction de pipelines et 
d'autres installations de transport. La Commission geo!ogique a également poursuivi 
son étude des gisements d'uranium et dautres depots métallifères afin de fournir un 
meilleur cadre national de recherche des richesses minérales. 

CANMET effectue ses recherches dans des laboratoires et des usines pilotes. dans 
Ia region d'Ottawa, a Elliot Lake (Ont.). a Calgary et a Edmonton. Depuis quelques 
années. la  Direction a pour objectif premier d'assurer des approvisionnements 
suffisants en énergie et en minéraux et une utilisation efficace de ces ressources au 
pays. Le charbon, les sables bitumineux et les pétroles lourds ont fait I'ohjet dune 
attention particullere. Des progrès ont été faits dans l'étude de Ia combustion du 
charbon en suspension dans du pétrole. Ia combustion du charbon sur lit fluidisé et 
La transformation de charbon en pétrole et en gaz. Afin d'aider l'industrie miniére du 
Canada a diminuer ses coCts et a améliorer Ia sécurité de I'extraction minière a ciel 
ouvert, CANMET a publié un manuel complet traitant des bancs de carriéres. La 
sante et Ia sécurité des mineurs ont été améliorées grace a la recherche de CANMET 
en vue de détecter et d'éliminer les poussiéres et les gaz nocifs et d'améliorer le 
contrOle du sol dans les mines souterraines. 

Des considerations environnementales ont mené aux etudes sur les moyens 
d'éliminer l'acidité et les métaux lourds des résidus des mines de minerai sulfureux, 
le radium des résidus des mines d'uranium d'Elliot Lake et La cyanure des résidus 
des usines de broyage de l'or. Le but de reduire la consommation d'essence des 
automobiles par Ia fabrication de voitures plus légeres, tout en prolongeant leur vie, 
est a l'origine dun programme de CANMET visant a mettre a l'épreuve l'aluminium 
et les alliages plus légers et plus résistants qui pourraient servir a Ia fabrication des 
carrosseries. 
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Les geophysiciens du ministère effectuent de Ia recherche sur les particularites 
sismiques, géothermiques, geomagnétiques. gravi tationnelles et géodynamiques du 
so! canadien. De nouvelles techniques de detection des tremblements du sol ont eth 
mises a l'essai au large de Ia cOle Ouest du Canada, et des etudes en cours en 
Colombie-Britannique et en Alberta devraient permettre de determiner le potentiel 
denergie geothermique de ces regions. D'autres etudes geophysiques portent sur Ia 
repartition et l'epaisseur du pergélisol dans l'Arctique, la derive du continent. Ia 
structure du fond océanique au large des cOtes du Canada, l'exploitation 
geophysique du bassin de l'Arctique et des observations gravimétriques. 

Le Centre canadien de télédétection est chargé de Ia mise au point et de Ia 
demonstration de systèmes, de méthodes et d'instruments d'acquisition, d'analyse et 
de communication de données de télédétection par aéronef et satellite, et de 
contribuer a l'élahoration de systémes efficaces de gestion des ressources et de 
communication (It, données ayant trait au sol et aux oceans canadiens. Les 
applications soot nombreuses: agriculture, genie forestier, geologie. oceanographie, 
genie, gestion des ressources hydrauliques et detection des glaces. Sous l'egide du 
Comite inter-organisme sur Ia télêdétection du gouvernement fédéral. le Centre 
dessert les ministéres et organismes fédéraux et provinciaux, les organismes 
régionaux, l'industrie, les universités et le grand public. Par ailleurs. par Ia voie du 
Comité consultatif canadien sur Ia télédétection, le Centre coordonne les travaux de 
télédétection dans tout le pays. Ii préconise aussi la cooperation internationale pour 
I'utilisation de la technologie spatiale a des fins pacifiques. 

La Direction des levés et de Ia cartographie compile, imprime et distribue des 
cartes topographiques, aéronautiques et specialisees, par exemple des cartes de 
circonscriptions électorales, des limites territoriales, et des cartes a caractère 
general. Elle établit et maintient les grilles de levés de contrOle geodésique 
fondamental, gère et réglemente l'arpentage des terres de Ia Couronne, et collabore 
avec les Etats-Unis a l'entretien de la frontiere internationale. Elle produit des 
repertoires de noms géographiques et I'Atlas du Canada. 
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L'Etude du plateau continental polaire assure le soutien logistique de communica-
tions et de l'hébergement, a l'appui des recherches et levés dans le Nord de 
l'Arctique. Durant les dernières années, elle a mis a l'épreuve le milieu arctique, 
pour connaitre sa reaction a lactivité industrielle, telle que l'exploration petrolière 
et Ia construction de pipelines. 

Le Bureau de recherche et de développement énergétiques a pour mission 
principale de coordonner et de stimuler une gestion améliorée de tous les travaux de 
recherche et de développement fédéraux en matière denergie. 

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

universités et dans les hOpitaux qui leur sont affiliés. La majeure partie du soutien 
financier des coits d'exploitation directs de la recherche est accordée par le 
gouvernement fédéral sous forme de subventions ou contributions aux chercheurs, 
dont les salaires proviennent essentiellement des fonds universitaires. Les 
organismes bénévoles comme l'Institut national du cancer du Canada, Ia Fondation 
canadie.nne des maladies du cceur, 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 au soutien de la recherche sanitaire. La 
participation des gouvernements provinciaux s'est également accrue ces derniéres 
années, 

En 1979, plus de 2,500 chercheurs ont recu des subventions de recherche. 
Léventail de leurs travaux allait de La mise au point de méthodes pour Ia lecture 
automatisée des rayons X et les essais cliniques de médicaments pour la prevention 
des congestions cérébrales jusqu'á La recherche fondamentale sur l'immunologie en 
transplantation. Les deux principaux organismes fédéraux charges de Ia recherche 
sanitaire sont le Conseil de recherches médicales, qui subventionne surtout Ia 
recherche dans les universités, et Ia Direction du Programme de recherche et 
développement du ministére de Ia Sante nationale et du Bien-étre social, qui 
s'intéresse particulièrement a la biologie des populations, a l'administration des 
soins sanitaires et a la modification des habitudes de vie afin de prévenir Ia maladie. 

Caribous en rn,rat,on thins t'Arcique. 



Le ministère de Ia Sante nationale et du Bien-étre social effectue egalement des 
travaux de recherche dans ses propres laboratoires. On pout mentionner entre autres 
Ia mise au point dune preparation pour l'absorption lente de La medication anti-
tuberculeuse isoniazide, ce qui permet dadministrer des doses plus élevées aux 
Inuit, qui sont très fortement exposés. On a fait de grands progrés dans les essais 
cliniques des vaccins contre La rubéole, et on observe une activité accrue du cOté des 
problèmes de réadaptation mentale et physique. 

Recherches sur te Nord 
Depuis Iongtemps le Canada reconnait Ia contribution des recherches au 

développement socio-économique du Nord. En plus, cette region presente certaines 
caractéristiques dun intérét particulier pour Ia communauté scientifique. 

Cela étant, le ministére des Affaires indiennes et du Nord canadien a conçu 
certaines mesures a long terme pour encourager et soutenir la recherche dans le 
Nord. Il subventionne Ia formation de certains étudiants du deuxiéme cycle. De plus, 
dans le cadre de son Programme de centres de ressources scientifiques du Nord, ii 
exploite le Centre de ressources scientifiques de l'ouest de l'Arctique a Inuvik, ainsi 
que celui de l'est de l'Artique a Igloolik, afin dy accueillir des scientifiques venant 
des services gouvernementaux, de l'université et de l'industrie. Ii projette do créer 
dautres centres semblables a Whitehorse (Yukon) et a Yellowknife (T.N.-O.). 

Pourtant ces initiatives ne pourront pas combler les besoins du ministére en ce qui 
touche les recherches indispensables pour soutenir ses programmes d'expansion ou 
pour obtenir certaines données nécessaires a l'exécution de son mandat sur le plan 
administratif et de La reglementation. A ces fins, il a adopte d'importants 
programmes a court terme de recherches appliquees, dont le Programme socio-
environnemental, celui des pipelines dans le Nord, le projet de la mer de Beaufort, 
des etudes sur les déversements d'hydrocarbures et sur I'évacuation des déchets, 
ainsi quo d'autres de nature socio-économique regionale. 

Récemment, le ministCre a pris diverses mesures en vue d'établir un nouveau 
cadre de travail et de recherche scientifiques dans le Yukon et les Territoires du 
Nord-Ouest. de manière a ce que les sciences et la recherche répondent mieux aux 
besoins et aux intérCts du Nord. 



Communications 

La revolution des télécommunications 
D'un ocean a l'autre, du nord au sud, voire de Ia surface de la Terre a Ia limite 

de l'Espace, le Canada est servi par un vaste réseau de télécommunications constitué 
de cables souterrains, sous-marins et terrestres, de lignes aèriennes, de pylOnes a 
hyperfrequences et d'une série de satellites sur orbite. Ensemble, ces élèments 
relient les Canadiens a presque tous les postes telephoniques, tant a l'intérieur du 
pays qua l'échelle du monde industrialisé, et leur permettent l'accès a toute une 
gamme d'installations radiophoniques, télévisuelles et informatiques. 

Des Ia fin des annêes 70, ces systémes avaient réduit Ia planéte a un immense 
village êlectronique. La plupart des techniques ayant été mises au point, on peut 
réver du jour ou un écran de télévision transformera le salon en salle de conference, 
en bureau, en bibliothèque et même en clinique mèdicale ou centre commercial. 

Les systèmes de Ce genre ont franchi I'étape de La conception theorique. En 1978, 
le ministére fédéral des Communications faisait Ia demonstration du Télidon, 
système de télévision bilatèrale qu'il a mis au point. A partir de leur salon ou de leur 
bureau, les utilisateurs du Tèlidon peuvent communiquer directement avec des 
bases de données, a l'aide dun téléviseur ordinaire légèrement modifié, pour 
recevoir au petit écran textes et images graph iques. 

Le système Tèlidon, compatible avec la transmission telèphonique, la càblodistri- 
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bution. Ia radiodiffusion et Ia télécommunication par satellite, est mis a l'essai par 
Bell Canada (qui a recours aux techniques du Télidon pour son système vidéotex 
Vista) Ia Manitoba Telephone Company, l'Alberta Government Telephones, hi New 
Brunswick Telephone Company, l'Office de Ia télécommunicatiori educative de 
l'Ontario et TClécáble-Vidéotron de Montréal. En 1980-81. 1.500 terminaux de 
Télidon étaient affectés a des experiences pilotes dans 21 villes et localités du 
Canada. 

Dans les années 70, des découvertes effectuées dans trois importants domaines de 
Ia technologie ont contribuè a Ia revolution des télécommunications: les micro-
ordinateurs, fibres optiques et satellites de télécommunication. Dans un avenir 
prévisible, ces découvertes pourront amener des téléviseurs d'une capacité de 200 
canaux, le courrier électronique, les vidéophones et une gamme de services a 
domicile (impression mecanographique, journaux, patrons de vétements, recettes de 
cuisine. etc.). 

La nouvelle génération des petits ordinateurs peu coüteux qui ont envahi le 
marché au cours de cette décennie a permis de transmettre par voie numérique 
moms chère, plus rapide et plus precise, les signaux de téléphone, d'images et de 
données autrefois acheminès en mode analogique. (Les messages transmis en mode 
analogique sont reconstitués sous forme <d'images)) électroniques analogues aux 
messages initiaux, mais ceux transmis par voie numérique ne le sont pas.) 

Les fibres optiques, technique nouvelle de communications, permettuont aux 
télécommunicateurs d'accroitre considérablement leur capacite de transmission 
d'information a bien meilleur prix. Cette technique utilise des impulsions 
lumineuses injectées dans des fibres de verre de la dimension d'un cheveu, a Ia place 
des signaux de communication électrique classiques. On peut ainsi transmettre 
mille fois plus de donnêes qu'au moyen des cables téléphoniques ordinaires en 
Cuivre. 

Les méthodes de La transmission sur fibres optiques font déjà I'objet dexpériences 
pilotes. En février 1979, le ministère fédéral des Communications et l'Association 
canadienne des entreprises de télécommunications (ACET) ont signé une entente 
en vue de Ia réalisation dune experience conjointe dune valeur de $6.1 millions a 
Elie, petite yule du Manitoba, au cours des cinq années ultérieures. 

Le premier essai a ètre effectué en conditions réelles au Canada a commence en 
octobre 1977, lorsque la société Bell Canada et sa filiale, les Recherches Bell 
Northern, ont installé un cable souterrain de fibres optiques de 1.42 km entre deux 
centres de commutation a Montréal. En décembre 1978. Bell Canada a entrepris une 
deuxiéme experience pilote a Yorkville (Toronto) - Ia premiere a utiliser les fibres 
optiques pour le service telephonique résidentiel. De 1980 a 1982, Bell Canada 
prévoit que Ies progrès techniques et l'aspect èconomique de cc système en 
justifieront l'emploi massif dans les réseaux de communication urbains. 

Dans le cadre dun programme visant a relier certaines localités de Ia 
Saskatchewan par un réseau de fibres optiques a large bande d'ici 1984. Ia 
Saskatchewan Telecommunications a accordé un contrat a Ia Northern Télécom 
(Canada) Limitée, pour l'achat de cables de fibres optiques et de materiel connexe. 
Pour réaliser ce projet, La Northern Télécom construit une usine de fabrication de 
fibres optiques de $11 millions a Saskatoon. 

La technologie des satellites est le troisième domaine dont I'èvolution aura des 
repercussions sur les télécommunications des années 80. us nous relient au reste du 
globe. Comme de gigantesques pylones a hyperfrequences places sur orbite autour 
de Ia Terre, us assurent l'acheminement des signaux télephoniques, d'images et de 
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données. De plus, les coüts de transmission par satellite entre Montréal et Toronto 
sont les mémes quentre Montréal et Vancouver. Les projets pilotes d'Anik B font 
l'essai d'applications nouvelles telles que Ia télémédecine, le teleenseignement et 
l'interaction communautaire. 

Le Canada est a l'avant-garde de Ia technologie des satellites depuis 1962, date du 
lancement d'Alouette 1, et ii compte neuf satellites sur orbite et plusieurs autres a 
l'état de projet. Anik I, premier satellite commercial national de télécommunication 
au monde, a été lance en 1972 et les satellites de reserve Anik II et III. lances en 1973 
et en 1975, ont une vie utile de sept ans. Jusqu'au milieu de Ia présente décennie, Ia 
nouvelle génération de satellites, Anik B, C et D. aura entiérement remplace Ia série 
Anik A avec un rayonnement beaucoup plus étendu. Le premier de Ia nouvelle 
série. Anik B de Télésat Canada, a été lance en 1978. 

En outre, un satellite de grande puissance Hermes a été lance en 1976. Précurseur 
des satellites de radiodiffusion directe et résultat d'un programme conjoint du 
ministere des Communications et de Ia NASA, Hermes a été conçu et fabrique au 

Les fournisseurs canadiens din formution destinee au Telidon. système vidéotex et teletext conçu au Canodu, 
ont constaté que ce dernier est superieur pour Ia production. Ie troitement Cl Ic stocicage des gruphiques Cl 
lextes  
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Canada puis lance par les tats-Unis. La durée de vie utile de }Iermès, estimée au 
depart a deux ans, a pratiquement double et on a réussi a l'exploiter jusqu'au 24 
novembre 1979. 

Le Conseil des Sciences du Canada a résumé derniérement en ces termes 
l'importance des satellites du genre Hermes: <dl est probable que les communica-
tions interurbaines seront acheminées par des satellites de puissance connectant des 
stations terrestres de faible puissance, relativement peu coCteuses. Au Japon. on 
fabrique déjà des antennes réceptrices paraboliques, qui se vendront moms de 
$200.> Le Canada exerce un role de premier plan dans le domaine des techniques de 
radiodiffusion directe. De petites antennes paraboliques d'á peine un metre de 
diamétre, concues au Canada, sont déjà expLoitées dans quelque 45 foyers et 
collectivités des regions éloignées, pour recevoir les signaux des stations de 
télévision canadierines transmis par Anik B. Avant longtemps, des antennes 
communautaires ou des récepteurs installés sur Le toit des maisons permettront 
peut-étre de capter directement les signaux transmis par satellite. 

La multiplicite des prodiges de la télécommunication dissimule peut-étre bien des 
surprises. Déjà, tes sociétés canadiennes de télécommunication, de radiodiffusion et 
de céblodistribution sinterrogent sur leur rOle futur. En 1979, le Comité consultatif 
sur les repercussions des télécommunications en ce qui a trait a Ia souveraineté 
canadienne fail Ia mise en garde suivante: <<II n'est plus possible de distinguer, 
comme on le faisait it y a 10 ou 15 ans, entre les technologies de la télégraphie, de la 
teléphonie. de Ia radiocommunication et de l'mnformatique. Elles interviennent 
toutes. a des degrés divers, dans presque chaque mode de télécommunication, soit 
en combinaison, soil en concurrence; ce qui sape a la base La structure des 
telecommunications instaurée au cours des 130 derniéres années.> 

Règlements et services du gouvernement fédéral 
Le ministère fédéral des Communications, créé en 1969, est chargé d'assurer a tous 

les Canadiens le meilleur accés possible a une vaste gamme de services de 
télécommunication, a on prix raisonnable. II Iui incombe de veiller a l'adoption. a La 
mise au point et 0 Ia verification des nouvelles techniques d'information, 
particulierement du point de vue de leur incidence sur l'économie et les valeurs 
sociales et culturelles du Canada et sur La qualite de vie au pays. Le ministère est 
réparti en quatre grands secteurs: politiques; programme spatial: recherche; gestion 
du spectre et des lélécommunications gouvernementales. 

Secteur des politiques 
Le secteur des politiques sintéresse particulierement aux effets a long terme de La 

revolution de linformation qui se prepare. Parmi les questions étudiées derniére-
ment, mentionnons le droit daccés 0 Ia communication; les consequences des 
systémes informatisés sur Ia vie privée des citoyens; les repercussions des 
techniques nouvelles sur l'industrie canadienne et le milieu de travail: La portée de 
Ia nouvelle technologie sur les spheres de competence fédérale et provinciale en 
matière de télécommunication: le rOle et la structure que l'avenir reserve aux 
télécommunicateurs, cabLodistributeurs, sociétés de radiodiffusion et autres élé-
ments du réseau de télécommunications: et linstauration de la lélévision a péage au 
Canada. Le secteur des politiques exerce également un rOle important en tant que 
coordonnateur de Ia planification des télécommunications dans le Nord, ce qui 
englobe létude des meilleurs moyens dassurer des communications efficaces pour 
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l'exploration pétrolière dans le plateau continental du Grand Nord, particulièrement 
par satellite. Le secteur s'occupe de nos relations internationales dans le domaine 
des tèlécommunications. 

Secteur du programme spatial 
Le secteur du programme spatial veille a l'exploitation des satellites scientifiques 

canadiens (ISIS); met en ceuvre des programmes tels que Hermes. et celui de Ia série 
Anik B; effectue des travaux de R-D: parraine le transfert de la technologie a l'indus-
trie; fournit l'aide technique aux activités de commercialisation a l'échelle 
internationale. En outre ce secteur assure Ia gestion d'installations auxquelles 
l'industrie canadienne peut recourir pour l'intègration, l'essai et l'évaluation de la 
fiabilitè des composantes spatiales, des sous-systémes et des engins spatiaux 
intégraux. Ii mène des etudes sur les systèmes a satellites destinés a assurer les 
services de radiocommunications mobiles, de télévision et de radiodiffusion. 

11 collabore egalement a Ia réalisation d'un programme conjoint (Canada-
France-Etats-Unis) visant a mettre au point et a évaluer un système de recherche et 
de sauvetage (SARSAT) exploité a l'aide d'un satellite. Depuis qu'il a conclu une 
entente avec l'Agence spatiale européenne (ASE) en décembre 1978. le Canada 
contribue au programme dètudes generales de l'Agence et a la definition de L-SAT. 
programme de grand satellite de télécommunication de 1'ASE. 

Secteur de Ia recherche 
Ce secteur du ministère des Communications effectue des travaux de recherche 

dans de nombreux domajnes de Ia télécommunication, tant a l'aide de ses ressources 
internes qu'en adjugeant des contrats aux universités. II favorise Ia mise au point de 
nouveaux systémes de communication et fournit au ministére des conseils 
scientifiques. L'installation principale de recherches est le Centre de recherches sur 
les communications, situé en hanlieue d'Ottawa. En 1977-78, le secteur de Ia 
recherche a fait Ia demonstration de Ia premiere liaison de fibres optiques 
entièrement bidirectionnelle, réalisation importante qui permettra de réduire les 
coCts. II est également a l'origine de Télidon, système de télévision bilatérale 
géneralement reconnu comme supérieur a tout autre du genre au monde. Ces 
dernieres annèes, le secteur a effectué des recherches dans les domaines suivants: 
moyens de transmission et de distribution, communications optiques, programmes 
spat iaux, télécommunicat ions rurales et a grande distance, télécommunications 
dans le Nord et nouveaux services rèsidentiels et commerciaux. 

Gestion du spectre et de télécommunications gouvernementales 
Le Service de Ia réglementation des télécommunications planifie et applique 

des règlements relatifs au spectre des frequences radioelectriques, délivre les 
licences de station radio (autres que les stations de radiodiffusion), établit et fait 
passer les examens a lintention des opérateurs radio, reglemente l'utilisation des 
frequences radioelectriques, èlabore des normes visant a réduire le brouillage de La 
reception de la radio et de Ia télévision et rédige des cahiers des charges techniques. 
Le Service vérifie et homologue le materiel de télécommunication employe au 
Canada et délivre aux stations de radiodiffusion les certificats techniques de 
construction et de fonctionnement. Le ministère des Communications compte a 
cette fin cinq bureaux régionaux et 43 bureaux de district a l'échelle du Canada. 



L'Agence des télécommunications gouvernementales est chargée de Ia coordi-
nation et de la planification genérales des services de télécommunication a l'usage 
du gouvernement fédéral et de ses organismes. 

Le Conseil de Ia radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 
(CRTC) veille a la reglementation du réseau canadien de la radiodiffusion, de Ia 
télévision et de Ia cáblodistribution en vertu de Ia Loi sur la radiodiffusion. 11 délivre 
les licences de radiodiffusion et tient des audiences publiques afin d'étudier les 
demandes relatives a l'exploitation d'entreprises de radiodiffusion et aux questions 
de politiques et de réglementation. A l'occasion de ces audiences, le public est invite 
a faire des observations ou a intervenir a propos de demandes ou de questions 
précises. Le CRTC reglemente aussi les télécommuriicateurs canadiens assujettis a 
l'autoritè fédérale, y compris Teléglobe Canada, la British Columbia Telephone 
Company et les Télécommunications CNCP. 
Services internationaux 

Téleglobe Canada, société de Ia Couronne, fournit aux Canadiens une gamme 
complete de services de télécommunication a l'etranger: téléphone, telegraphe, 
telex, radio, télévision. circuits loués et teleinformatique. Elle exploite un réseau 
mondial d'installations de télécommunication, y compris des cables et des circuits 
de transmission par satellite trans-marins. Teléglobe assure Ia coordination des 
services canadiens de télécommunication a l'étranger avec ceux d'autres pays. 

Statistiques sur les communications dans les années 70 

Télécommunicateurs 
Les télécommunicateurs canadiens exploitent un vaste réseau en pleine 

expansion. En 1978, cette industrie avait déjà place $17 milliards en installations et 
materiel et agrandi au rythme de plus de $2 milliards par année. En 1979, ses 
immobilisations it Ce titre totalisaient $2.2 milliards. 
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Les installations d'appel direct augmentent au point que 80% des abonnês 
devraient pouvoir établir eux-mémes des communications transocéaniques d'ici a 
1984: pres de 90% des communications internationales seront alors acheminées 
automatiquement. En 1979, les Canadiens ont passé 114.2 millions de minutes a des 
conversations téléphoniques avec l'etranger. soit 29.2% de plus qu'en 1978. 

Par ailleurs, le Programme fédéral d'aide aux télécommunications dans le Nord, 
amorcé en 1977, est en passe d'atteindre son objectif, a savoir: fournir it chaque 
collectivité des Territoires du Nord-Ouest, des 1982, un service de base local et 
interurbain. Depuis 1977, 10 collectivités bénéficient déjà d'un tel service. Bell 
Canada sert l'est des Territoires du Nord-Ouest jusqu'au cercie arctique, ainsi que le 
nord du Québec. En février 1980, elle a mis en service a Broughton Island, petit 
village près du cercie arctique, un système de commutation numérique entièrement 
électronique. Dans l'ouest de l'Arctique. 96.2% des abonnés de Northwest Tel (filiale 
du Canadien National) peuvent faire des appels interurbains directs. A Ia fin de 
1979, Northwest Tel avait installé 63 centrales téléphoniques, dont une centrale 
numérique, et 37,736 téléphones dans les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon, a 
l'ouest du 102e paralléle, et dans le nord de la Colombie-Britannique. 

Données générales 
Téléphone: De 1977 a 1978, le nombre de téléphones en service est passé de 14.5 

millions a 15.2 millions, atteignant une proportion de 64 appareils pour 100 
personnes. Plus de 10.6 millions sont des telephones privés et environ 4.5 millions 
sont utilisés pour des raisons d'affaires. Pour le nombre de téléphones par habitant. 
I'Alberta vient en tête, comptant 72.7 appareils pour 100 personnes, suivie de 
l'Ontario et de la Colombie-Britannique. oC La proportion est respectivement de 68.5 
et de 66.3. En 1978, ii y a eu au Canada une moyenne de 1,020 appels par personne. 
Les recettes des compagnies de téléphone ont plus que double entre 1973 et 1978, 
passant en gros de $2.2 milliards a $4.6 milliards. La valeur nette des installations a 
passé de $6.5 milliards a $11.7 milliards. Le nombre d'employés a temps plein est 
passé de 75,407 a 92,873. 

Télécommunications. Les recettes annuelles d'exploitation des services, au tres 
que teléphoniques, offerts par le CN, le CP. Téléglobe. Télésat et d'autres 
télécommunicateurs, s'élevaient a $191 millions en 1973 et a $348 millions en 1978. 
Le nombre de telegrammes acheminés annuellement décroit, passant de 3.5 millions 
en 1973 a 2.35 millions en 1978. Par contre, le nombre de cablogrammes, y compris 
les messages radio et les messages telex transatlantiques, a augmenté, passant de 7.4 
millions en 1973 a 11.2 millions en 1978. En 1979-80, Téleglobe Canada a acheminé 
plus de 5 millions de messages outre-mer par telex et par téléscripteur a 
commutation automatique (TWX). Telex, le premier service de teléscripteur 
automatique offert en Amèrique du Nord, a été lance au Canada en 1956 par les 
Télécommunications du CNCP. En 1979, ii reliait environ 42,000 appareils au 
Canada et quelque 500,000 dans le monde entier. Le Service de téléscripteur a 
commutation automatique (TWX) du Réseau télephonique transcanadien, compte 
environ 5,000 aborinés, qui peuvent conimuniquer avec 119,000 utilisateurs du TWX 
et du telex aux Etats-Unis. 

Radiocommunications. La déhvrance de licences radio, autres que de radiodiffu-
sion, et toutes les questions techniques du domaine de la radio, y compris Ia 
télévision. sont régies par la Loi sur Ia radio. Cette loi assujettit Les stations radio 
composant une entreprise de radiodiffusion (radio MA et MF et télévision) a une 
attestation d'acceptabilitè technique, mais leur exploitation et celle des systémes de 
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cãblodiffusion sont autorisées par le Conseil de la radiodiffusion et des télé-
communications canadiennes (CRTC). en vertu de Ia Loi sur la radiodiffusion. 

En vertu de la Loi sur Ia marine marchande du Canada et de la Loi sur 
l'aéronautique, le ministre des Transports est autorisé a faire des réglements radio 
portant sur la sécurité des navires et des aéronefs. 

A la fin de mars 1980, le nombre de licences radio en vigueur Se chiffrait a 
1,300.572, soit 8% de moms que l'année précedente. Cette baisse est attribuable 
surtout a une diminution des licences du Service radio général (SRC) (820.952 en 
1980 comparativement a 951,849 en 1979) et a Ia suppression de certaines classes de 
certificats dimmatriculation pour les voyageurs des Etats-tinis qui apportent du 
materiel radio au Canada. Les stations mobiles, les stations d'aéronefs exceptées, ont 
augmenté considérablement, passant de 300,467 en 1979 a 334,617 en mars 1980. 
Montréal, Toronto. Vancouver et les regions petrolières, comme Edmonton, Calgary 
et Grande-Prairie connaissent le plus grand essor dans ce secteur. Des licences radio 
sont délivrées aux stations exploitées par des organismes fédéraux, provinciaux et 
municipaux, a celles qui sont installées a bord de navires ou d'aéronefs 
immatriculés au Canada et dans des véhicules terrestres pour des fins publiques ou 
privées, ainsi quaux stations du SRG. 

kadiodiffusion. Les Canadiens sont de grands amateurs de radio et de tEtlévision. 
En mai 1979. environ 98% des foyers avaient une radio et 86% une radio MF. Près de 
98% des foyers canadiens comptent au moms un téléviseur, dont 76.6% un téléviseur 
couleur et 35.5% plus d'un téléviseur. En mars 1980. les Canadiens écoutaient les 
emissions de 737 stations MA autorisées et 470 stations MF et ont regardé 1,100 
stations de télévision (stations réémettrices comprises); ils sont relies a 562 réseaux 
de télévision par cable et a 31 réseaux de radio et de télévision. 

La Soclété Radio-Canada offre Ia radio MA, a léchelle nationale, en francais et on 
anglais, et les emissions de ses réseaux MF sont diffusées dans presque tout le pays. 
Aucun réseau MA ou MF dun organisme commercial privé nest exploité a temps 
plein, bien que 55 stations privées sont associées au réseau anglais ou français de 
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Radio-Canada. Beaucoup de réseaux régionaux a temps partiel sont constitués de 
stations privées qui offrent des services d'émissions particuliéres telles que le 
reportage détaillé des rencontres sportives. 

Les réseaux de télévision sont plus répandus. Ainsi, Radio-Canada exploite deux 
chaines nationales. l'une en français, l'autre en anglais. II existe en outre deux 
grands réseaux commerciaux: le réseau CTV, qui diffuse des emissions de langue 
anglaise dun bout a l'autre du Canada, et le réseau de télévision TVA, qui diffuse en 
francais dans tout le Québec. La chaine privée Global Communications Ltd. sert le 
sud de l'Ontario, et les gouvernements de l'Ontario, du Québec et de l'Alberta 
exploitent aussi leur propre réseau de télévision educative. 

En 1977. environ 73% des Canadiens avaient accés a au moms un canal américain 
de télévision. Quelque 62% pouvaient capter les emissions de trois reseaux 
américains et 57%, les emissions du Public Broadcasting Service des tats-Unis. Plus 
précisément. 62% des Canadiens anglais avaient accés a quatre canaux américains, 
tandis que seulement 46% pouvaient recevoir les emissions de quatre canaux 
canadiens. Au Québec, 49% de Ia population pouvaient capter les emissions d'au 
moms un canal américain. Malgré les reglements du CRTC au sujet de la télévision 
par cable et de la presentation d'émissions canadiennes, l'accessibilité des canaux 
américains a amené les Canadiens a regarder un trés grand nombre d'émissions 
venant des tats-Unis. En 1976. environ 70% de toutes les emissions anglaises 
regardées au Canada étaient produites a l'etranger. Pour ce qui est des emissions de 
variétés et de sport, le pourcentage était de 86.5. 

La télévision par cable a pris beaucoup d'ampleur depuis 1968. Cette derniére 
année, le cable était accessible a 29.9% des foyers au Canada, mais seulement 13.2% 
étaient abonnés. En 1979, ii était accessible a 78% des foyers environ et 52.5% y 
étaient abonnés. En janvier 1980, 54% des Canadiens recevaient la télévision par 
cable, faisant du réseau de câblodiffusion l'un des plus vastes du monde. 

Radio-Canada International (RCI), service transocéanique a ondes courtes de 
Radio-Canada, dont le siege social se trouve a Montréal, diffuse chaque jour dans 11 
langues et distribue gratuitement des enregistrements d'émissions canadiennes a 
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des radiodiffuseurs de divers pays. RCI essaie de faire le reportage objectif des 
nouvelles canadiennes et mondiales et fait connaitre Ia position du Canada quant a 
diverses questions d'intérét national et international. En 1973-74, 42000 disques et 
bandes ont êté envoyés dans le monde entier; en 1979-80, ce nombre s'élevait a 
112,158. Radio-Canada estime que le service a ondes courtes de RCI atteint plusieurs 
millions d'auditeurs par semaine, en URSS, aux Etats-Unis, en Afrique. en Europe et 
en Amérique latine. 
La Société Radio-Canada 

Radio-Canada est une société d'Etat établie par Ia Lol sur Ia radiodiffusion pour 
assurer le service national de radiodiffusion au Canada. Créée en novembre 1936, 
elle est comptable au Parlement par l'entremise du secrétaire d'Etat, mais Ia 
responsabilité de ses politiques et de ses programmes incombe a ses administrateurs 
et agents. Elle se finance au moyen de credits que le Parlement lui vote chaque 
année, auxquels s'ajoutent les recettes de la publicité commerciale—surtout a Ia 
télévision puisque son service de radio est presque entièrement libre dannonces. 

Radio-Canada a son siege social a Ottawa. Le centre d'exploitation de ses services 
de langue anglaise se trouve a Toronto; Ia Société compte en outre divers centres 
régionaux de production répartis dans tout le pays. A ses services de langue 
francaise, centraljsés a Montréal, s'ajoutent des stations locales installées dans 
d'autres villes du Québec et dans la plupart des autres provinces. 

La Société exerce son activité de l'Atlantique au Pacifique et jusqu'aux confins du 
cercie arctique; elle exploite des réseaux français et anglais, a Ia television et a Ia 
radio MA et MF stéréophonique. Un service de radio destine au Nord diffuse des 
emissions en francais, en anglais, en diverses langues indiennes et en inuktitut, 
langue des Inuit: le Service du Nord commence aussi a produire des emissions de 
télévision en inuktitut. 
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Les réseaux de radio et de télévision de Radio-Canada se composent des stations 
de la Société, qui offrent le programme national, et de certaines stations privées 
affiliées qui diffusent un nombre convenu démissions de Radio-Canada. Dans 
maintes petites localités, des stations de relais diffusent le programme national, rnais 
ne possédent ni personnel ni studios pour produire des emissions locales. Les 
méthodes de transmission comprennent Ia location de canaux du satellite Anik. 

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 étrangers. Sur le plan international, Radio-Canada 
vend diverses emissions a d'autres pays, remporte souvent des 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 variée, conformément aux principes 
énoncés dans Ia Loi sur la radiodiffusion: <<le service national de radiodiffusion 
devrait étre un service equilibré qui renseigne, éclaire et divertisse des personnes de 
tous ages, aux intéréts et aux goUts divers, et qui offre une repartition equitable de 
toute Ia gamme de Ia programmation>. Les emissions de R.-C. sont en majeure partie 
canadiennes—dans la proportion d'environ 70% a Ia télévision et davantage a Ia 
radio—mais Ia programmation comprend aussi un choix d'émissions etrangeres. 

Radio-Canada encourage les artistes et exécutants canadiens en diffusant des 
muvres canadiennes de musique, de théátre et de poésie, en commandant des 
ceuvres speciales, en parrainant des concours d'artistes amateurs et en présentant 
des films canadiens. Elle produit, a partir de certaines de ses emissions, des livres, 
enregistrements et films a caractère éducatif. 
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Le service postal 
A Ia fin de l'année financière 1978-79, on dénombrait au pays 8,230 établissements 

postaux, 6.210,500 points de remise. 13.875 itinéraires de facteur a temps plein et 570 a temps partiel et 282 bureaux de poste offrant un service de distribution par facteur. 
Los Postes canadiennes s'efforcent constamment d'améliorer Ia frequence et Ia 
qualité du service dans les coins les plus reculés du pays oCt le courrier est 
habituellement acheminé par avion. 

Le but du programme de codage et de mécanisation amorcé en 1972 est d'en 
arriver a un meilleur traitement du courrier. L'Ctquipement électronique automatisé 
permet de trier le courrier de premiere classe portant le code postal a un rythme de 
20,000 a 30,000 envois l'heure. A Ia fin de 1979, Ia mécanisation de 27 des 29 
établissements visés par le programme était achevée. 

Do nouvelles machines pouvant trier jusqu'à 6.000 grands objets plats ou envois 
surdimensionnés a I'heure ont été mises en service. Comme les colis et los petits pa-
quets de Ia premiere classe sont déjà tries mécaniquement, c'est dire que les envois 
de presque toutes les categories et classes peuvent maintenant ètre tries a Ia machine. 

Los Postes possédent un parc de 3,765 véhicules motorisés pour le transport dii 
courrier urbain, le courrier interurbain étant acheminé par avion, train, camion ou 
bateau par des entreprises privées. 

Le Musée national des Postes a enrichi sa collection de nombreux articles 
philateliques et d'intérét historique. En 1979, 26.500 personnes ont visité le musée; Ia 
clientele se compose generalement degroupes d'adultes. de touristes et d'écoliers. La 
popularite du bureau de poste d'antan s'accroit sans cesse, comme en témoigne son 
chjffre d'affaires. En outre, de nombreux philatélistes, écrivains et historiens 
frequentent Ia bibliothéque du musée. Ce dernier, qui a déménage au centre-ville 
dOttawa dans des locaux beaucoup plus spacieux, pourra dorénavant organiser des 
reunions et des conferences a l'intention du public. 



Loisirs 

Au Canada l'industrialisation et les conquètes de Ia technologie se sont traduites 
par une semaine de travail plus courte, des vacances payées plus longues, une 
retraite plus précoce et un temps accru pour les loisirs et divertissements. 

Les definitions des loisirs sont nombreuses et véhiculent tout un éventail de 
points de vue. Par loisirs, on peut tout simplement entendre le faisceau d'activités 
hors travail'. On a egalement assimilé les loisirs a I'ensemble des activités 

auxquelles une personne sadonne de son plein gre: ii peut s'agir de se reposer, de 
samuser, de parfaire ses connaissances ou ses aptitudes, d'améliorer sa sante 
physique et mentale par Ia pratique des sports et l'exercice d'activités culturelles, ou 
encore d'muvrer bénévolement dans lintérét commun. Toutefois, de nombreuses 
definitions des loisirs excluent des activités comme le sommeil, le manger, les 
déplacements entre le domicile et le lieu de travail, les travaux ménagers et les soins 
personnels. On peut percevoir les programmes officiels d'éducation permanente 
comme un épanouissement personnel ou un besoin, de la méme maniére que le 
sommeil ou le manger, de sorte qu'il est possible de les exciure aussi des loisirs. On 
peut pretendre par ailleurs que le partage du temps en dehors du travail est laissé a 
la discretion de chacun et que tout ce temps libre peut étre consacré aux loisirs, 
Néanmoins. Ia majorité des gens s'accorderont a dire que le sommeil. Ic manger et 
les soins personnels demandent un minimum de temps qui ne peut en aucun cas 
étre considéré comme disponible pour les loisirs. 

On ne s'entend donc pas toujours sur ce que recouvre le terme <<loisirs>>. mais on 
s'accorde volontiers pour y rattacher certaines activités, nommément celles qui 
procurent un plaisir a celui qui les exerce, par exemple jouer au tennis ou écouter 
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des disques. II arrive que dingrats travaux ménagers deviennent parfois one source 
de divertissement, par exemple tondre la pelouse, cuisiner, coudre ou repeindre la 
maison. Récréation et loisirs sont donc des termes qualitatifs dont Ia nuance diffère 
selon les goüts et les penchants de chacun. Ceux-ci peuvent varier d'une personne a 
l'auire, et aussi scion les circonstances pour une méme personne. 

Travail ci loisirs présentent un lien de réciprocité. Quand le travail augmente. les 
loisirs diminuent. Lorsque Ia durée du premier s'allonge, le revenu augmente, mais 
un accroissement de la durée des loisirs se traduit habituellement par une 
augmentation des depenses. Theoriquement, le partage du temps entre travail et 
loisirs est une question de choix. Toutefois, dans Ia pratique, Ia plupart des salaries 
ne peuvent personneliement determiner que dans one certaine mesure queue sera Ia 
durée de leur travail. Au Canada, les jours ouvrables et les jours chômés sont 
habituellement fixes par les empioyeurs ou dans Ic 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 on 
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 ont droit a au moms 10 jours fériés 
par an ainsi qua un congé annuel de deux semaines, ou de trois ou quatre semaines 
ou plus apres on certain nombre d'années au service d'un mCme employeur. Compte 
tenu des week-ends, des jours fériés et des congés annuels, La majorité des salaries 
canadiens disposent d'au moms 124 jours libres de travail par an. Le temps libre a Ia 
disposition des Canadiens depend aussi du pourcentage de Ia population qui fail 
partie de la population active et de la repartition de ce pourcentage enire occupés et 
chOmeurs en quéte de travail. Par definition, les inactifs ne travaillent pas et oft 
donc plus de temps libre a leur disposition. C'est le cas des gens qui oft pris une 
retraite précoce et des personnes ágees. 

Manifestations et attractions 
Chaque annCe. manifestations ci attractions dans toutes les regions du Canada 
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attirent un grand nombre de vacanciers et de touristes en quête de divertissements, 
de sensations fortes ou de repos. Des manifestations comme le Carnaval d'hiver de 
Québec et le Stampede de Calgary soft centrées sur des faits historiques, sociaux ou 
culturels. Par ailleurs, les attractions peuvent étre soit des éléments naturels soit des 
creations de l'homme qui présentent un caractére permanent et se distinguent par 
des traits architecturaux ou géographiques ou par l'usage récréatif ou culturel 
auxquels us se prétent. Les musées, les parcs, les montagnes et Ia vie nocturne des 
villes font partie de cette catégorie. A titre d'exemple, on peut citer un phenoméne 
naturel comme les chutes Niagara ou une réalisation de Ihomme comme Lower Fort 
Garry a Selkirk (Man.). 

Des manifestations marquantes ont lieu dans chaque province et territoire. Parmi 
les plus anciens événements sportifs en Amérique du Nord figurent les régates 
annuelles a Saint-Jean (T.-N.). Charlottetown, capitale de l'Ile-du-Prince-Edouard. 
organise Ies Journées paysannes et la Semaine du Ban Vieux Temps, offrant au 
programme de Ia musique, des expositions agricoles et artisanales, des courses 
d'attelages et des parades. En Nouvelle-Ecosse oft lieu les Jeux écossais dans les 
villes du Cap-Breton, et au Nouveau-Brunswick diverses réjouissances sont 
organisées en rapport avec les activités de péche dans Ia province, comme par 
exemple le Festival du Homard a Shediac et le Festival du Saumon a Campbellton. 

Au Québec, ii y a Terre des Hommes, I'exposition culturelle et ethnique 
permanente de Montréal, et le Festival des Cantons a Sherbrooke, dont le 
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programme comprend des spectacles québecois, du tir de chevaux, des soirees et de 
Ia cuisine gastronomique. En Ontario, ii existe notamment les festivals d'art 
dramatique de Stratford et de Niagara-on-the-Lake. 

Dans l'Ouest canadien, les manifestations reflétent Ia diversité culturelle et un 
heritage qui remonte aux temps de la colonisation. A mentionner le Festival 
national des Ukrainiens a Dauphin (Man.), un <(Oktoberfest,) a Vancouver (C-B.). La 
Saskatchewan et l'Alberta ont toutes deux monte une série d'événements en 1980 
afin de marquer leur 75e anniversaire comme provinces. 

Des activités spéciales ont lieu chaque éte dans le Nord. A Yellowknife (T.N.-O.). 
on Tournoi de golf de minuit est organisé chaque annee, a la fin de Juin. A Dawson 
City, au Yukon. Ia découverte d'or en 1896 est célébrée le Jour de Ia Découverte. en 
aoüt, par des courses de radeaux sur la rivière Klondike et par des danses, 
événements sportifs et divertissements d'èpoque. 
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Récréation 
La nature des activités de loisir auxquelles les gens s'adonnent est fonction de 

làe, du sexe, du revenu et de la profession. Les activités récréatives physiques et 
sportives les plus répandues comprennent: Ia natation, le patinage sur glace, le 
tennis, le golf et le hockey sur glace. Depuis queiques années, le ski de fond est de 
plus en plus pratiqué par les adultes et les families dans de nombreuses regions du 
Canada. 

D'aprés les résultats d'une enquête, menée en février 1978, les activités les plus 
populaires comprenaient l'écoute de la télévision, de la radio, l'audition denregistre-
ments sur bande magnétique ou sur disque, et Ia lecture des journaux et revues. 
Parmi les autres activités figurent la frequentation des librairies, des bibliotheques, 
des cinémas, et des spectacles sportifs. 
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Programmes des administrations publiques 
Tous les echelons de l'administration publique cherchent a enrichir les loisirs de 

Canadiens. Plusleurs organismes fCdéraux oft établi des programmes importants 
cette fin, notamment Ia Direction générale de Ia sante et du sport amateur dii 
ministére de la Sante nationale et du Bien-être social. Cette dernière s'occupr 
surtout des activités récréatives et do conditionnement physique et execute un 
certain nombre de programmes visant a encourager les Canadiens a participer, quel 
que soit leur age, a des activités de conditionnement physique; elle aide 
financiérement et conseille des organismes récréatifs comme le YMCA, les clubs de 
garconnets et de fillettes, les scouts, les guides et les auberges de jeunesse; elle aide 
aussi les autochtones du Canada a participer davantage aux sports et aux activités 
récréatives. LOffice de tourisme du Canada soutient la publicite. au  Canada et ki 

l'extérieur, concernant les manifestations et attractions. Les Musées nationaux du 
Canada stimulent l'intérêt et la prise de conscience a l'égard du patrimoine canadien 
et de Ia diversité régionale par l'entremise des musées nationaux, des musées 
associês et des programmes d'aide aux musées. Le mandat de Péches et Oceans 
Canada et d'Environnement Canada comprend des programmes récréatifs portant 
sur la péche sportive, Ia protection des oiseaux migrateurs, la mise en place di' 
centres d'information sur Ia faune et la construction et l'entretien de quais pour 
petits bateaux de plaisance. 

Dans Ia region d'Ottawa-Hull, Ia Commission de la capitale nationale joue un rOle 
important de conservation et d'aménagement dans le domaine des loisirs de plein 
air. Les aménagements qu'elle offre comprennent le parc de la Gatineau, qui s'étend 
sur 357 km2  (kilomètres carrés) et se compare aisément a un parc national ou 
provincial, un réseau de promenades panoramiques et de pistes cyclables et urn' 
zone de verdure en demi-cercle au sud d'Ottawa oC tous peuvent s'ebattre; l'hiver, la 
Commission entretient Ia plus longue patinoire extérieure au monde sur le canal 
Rideau, et l'été elle loue des lopins de terre pour le jardinage dans Ia zone di' 
verdure. 



Parcs Canada 

Parcs nationaux 
Le rêseau des parcs nationaux du Canada a commence avec une reserve de terres 

de 26 km 2  autour des sources thermales dans ce qui est aujourdhui le parc national 
de Banff. De ce petit noyau, le réseau est passé a 28 parcs nationaux qui préservent 
plus de 129 500 km 2  de regions naturelles du Canada. 

Les parcs nationaux du Canada reflétent l'étonnante diversité géographique du 
pays. Le programme s'êtend actuellement du parc national de Terra Nova, situé sur 
Ia côte est accidentée de Terre-Neuve, au parc national de Pacific Rim. miles vagues 
frappent la magnifique Long Beach sur la côte ouest de l'ile Vancouver; de Pointe 
Pelée, point le plus au sud de Ia partie continentale du Canada, au parc national 
d'Auyuittuq dans l'ile Baffin. 

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

Dans le 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 Ia transition habituelle. Les foréts de peupliers et d'épinettes font contraste 
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avec les prairies avoisinantes du parc national dElk Island, en Alberta. Le part 
national Prince-Albert (Sask.), renferme trois zones de végétation: Ia forét boréale, 
Ia savane-parc oü pousse le tremble et Ia prairie: on y trouve en plus des centaines 
de lacs, ruisseaux, étangs et marais. Dans le parc national du Mont Riding, au 
sommet de l'escarpement manitobain, les foréts de i'est et du nord et les prés ile 
l'ouest forment un paysage diversifié qui abrite toute une gamme d'essences 
végétales et d'animaux. 

L'Ontario compte quatre parcs nationaux: les lies de Ia baie Georgienne. Pointe 
Pelée, les lies du Saint-Laurent et Pukaskwa. La Mauricie, dans les Laurentides, et 
Forillon, dans Ia péninsule historique de Gaspé, sont situés au Québec. 

Sept parcs nationaux des provinces de I'Atlantique préservent des regions de forét 
acadienne et boréale, des zones de Ia cOte accidentée, des plages sablonneuses et Ia 
zone parsemèe de lacs a l'intérieur de la Nouvelle-Ecosse. 

II existe actuellement quatre parcs nationaux situés partiellement ou entièremenl 
au nord du 60e parallèle. La parc national de Wood Buffalo chevauche les limites de 
l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest, et sert d'habitat au plus grand troupeau 
de bisons du continent. Kluane. au Yukon, renferme le mont Logan, Ia plus haute 
cime du Canada, tandis que dans le parc national de Nahanni (T.N.-o.), les 
spectacuiaires chutes Virginia de Ia rivière Nahanni-Sud plongent dans Ia vallée 
situèe a 90 m (metres) plus bas. Dans l'ile Baffin, Auyuittuq, qui signifie en inuit 
l'endroit qui ne fond pas>, est le premier parc national au-delà du cercie arctiqLw. 
Les paysages magnifiques at las nombreuses possibilités de loisirs qu'offrent les 

parcs nationaux attirent des visiteurs toute l'année, que ce soit pour faire di.i 
camping, des excursions a pied, de l'alpinisme, de la natation. de Ia péche, du ski OU 
de Ia raquette. Des programmes d'interpretation, qui comprennent des visites 
commentées, des expositions, des films at des brochures, expliquent l'histoire 
naturelle des diverses regions. 

Champs de gloce du parc nutionul de Kluane au Yukon. 



136 	 LE CANADA, 1980-81 

Parcs et lieux historiques nationaux 
Afin de preserver le passé du Canada, Ia Direction des parcs et lieux historiques 

de Parcs Canada perpétue le souvenir de personnes, événements et lieux historiques 
qui ont joué un role important dans l'évolution du pays. Depuis 1917, date a laquelle 
Fort Anne. en Nouvelle-Ecosse. est devenu le premier parc historique national, 55 
parcs et lieux importants et plus de 700 plaques et monuments sont venus marquer 
un moment d'histoire. Environ 30 nouveaux lieux sont en voie d'amenagemerit. 

Les lieux sont choisis pour leur importance culturelle, sociale, politique, 
économique, militaire ou architecturale et englohent des grandes découvertes 
archéologiques, dont le cimetière indien de Port-aux-Choix et Ia colonie scandinave 
de l'Anse-aux-Meadows, a Terre-Neuve, établie vers lan 1000. 

Bon nombre de lieux et parcs historiques rappellent les debuts de l'exploration du 
Canada et les combats pour sa possession. Le parc Cartier-Brébeuf a Québec marque 
l'endroit oü Jacques Cartier passa son premier hiver dans le Nouveau Monde, ainsi 
que I'emplacement de la premiere residence des Jesuites au Canada. 

La recherche de fourrures a conduit a une exploration poussée du Canada et a la 
construction de nombreux postes et forts en vue d'étendre et de protéger la traite des 
pelleteries. Ces postes comprennent Port-Royal. Ia plus ancienne colonie française 
au nord de Ia Floride; le fort Témiscamingue, poste de traite stratégique dans la 
partie supérieure de Ia vallée de l'Outaouais: et le fort Prince-de-Galles, le fort de 
pierre le plus septentrional en Amérique du Nord. Lower Fort Garry, pres de 
Winnipeg, a été restauré pour recréer un poste du XIXe  siècle de Ia Compagnie de la 
Baie d'Hudson; on peut y voir des femmes qui cuisent le pain et qui tissent dans Ia 
<<grande maison, un forgeron a l'ceuvre dans son atelier, et des fourrures, autrefois 
le pilier de l'économie canadienne, qui pendent dans le grenier du magasin general 
bien garni, centre d'activité du fort. 

H," . 	 rit a Chciriotteown (t-P.-.). 
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Les fortifkations militaires protégées a titre de lieux historiques nationau\ 
comprennent d'abord la solide forteresse de Louisbourg dans I'ile du Cap-Breton 
construite par les Francais au XVIIIe siècle pour protéger leurs possession' 
coloniales en danger, puis une série de postes francais et anglais le long du Richeliei 
et du Saint-Laurent, pour se terminer par le fort Rodd Hill dans l'lle Vancouvei 
emplacement de trois posies de defense cOhere britanniques de Ia fin du XIXe siècle 

Les postes de traite des fourrures de Rocky Mountain House en Alberta, le fort Si 
James dans le nord de Ia Colombie-Britannique et le fort Langley (C.-B.), oU 
commence lindustrie d'exportation du saumon de Ia province, rappellent l'expan 
sion du commerce et Ia colonisation de l'Ouest. Cette derniére s'est effectuéi' 
pacifiquement grace entre autres 0 Ia Police montée du Nord-Ouest, qui est 
commémorée a Fort Walsh (Sask.), premier quartier general de ce corps. 

La principale voie de Ia ruée vers l'or du Klondike est marquee et protégée par ii 
parc historique international du méme nom. A Dawson City, yule qui a connu un 
essor extraordinaire en 1898, le Palace Grand Theatre, Ia hutte du poète Roberi 
Service et le bateau a roue 0 aubes S.S. Keno oft été restaurés, et dautres bOtiment, 
sont en voie de l'ètre. 

Province House, lieu historique national situé 0 Charlottetown (!-P.-.), continu 
dabriter les assemblées législatives de la province. Les maisons d'enfance de dewx 
premiers ministres canadiens, Sir Wilfrid Laurier et William Lyon Mackenzie King, 
sont egalement des lieux proteges. Le parc historique national de Ia villa Bellevue a 
Kingston, superbe exemple du style architectural toscan, fut autrefois occupèe pai 
Sir John A. Macdonald. 
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Accords sur La récréation et Ia conservation 
Les accords sur Ia récréation et Ia conservation (ARC), ont été inaugurés par Parcs 

Canada en 1972 pour répondre aux demandes croissantes de conservation des Iieux 
historiques et d'aménagement de loisirs en plein air. Le programme repose sur le 
principe de concertation fédérale-provinciale en matiêre de planification, d'aména-
gement, d'exploitation et de gestion des zones renfermant des ressources 
patrimoniales importantes. 

L'ARC comprend trois volets: canaux patrimoniaux, zones cooperatives patrimo-
niales et le réseau propose de rivières d'intérêt pour le patrimoine canadien. 

Canaux anciens. Au Canada, les canaux ont été construits pour les besoins de Ia 
defense ou du commerce afin de desservir on pays nouveau. A Ia Confédération, its 
sont passes sous l'autorité du gouvernement fédéral en raison de leur importance 
pour le réseau de transports du pays. 

Certains de ces canaux, dont l'utilité commerciale avait diminué relévent 
maintenant de Parcs Canada. LEtat exploite et entretient les canaux du Canada en 
tant qu'exemples de la technogenie des premiers temps de notre histoire. Ces canaux 
servent aussi a illustrer comment l'homme a adapté terres et cours deau a ses 
besoins en fait de transport et de communication. De plus us ofirent des occasions 
exceptionnelles d'utiliser, a des fins de loisirs, d'importants ouvrages anciens 
conserves et protégés pour les générations actuelles et futures. 

Zones patrimoniales cooperatives. On appelle zone patrimoniale une region qui 
renferme des ressources naturelles ou culturelles importantes pour le pays, a cause 
de leur qualitê ou de leur nombre. Lorsque divers organismes possèdent, dirigent et 
entretiennent pareilles ressources collectivement en vertu d'un ARC, Ia region 
devient one zone patrimoniale cooperative. Cette concertation permet d'établir des 
programmes complets de protection, de presentation et d'utilisation rècrèative du 
patrimoine qui seraient hors de Ia portée dun seul organisme agissant de manière 
unilatérale. Grace au concours des autorités provinciales et d'autres pouvoirs 
publics, ressources et savoir-faire peuvent être combines en vue de Ia mise sur pied 
de programmes plus vastes et plus efficaces aboutissant a Ia presentation integrate 
d'une zone donnée. 

Les zones patrimoniales cooperatives peuvent prendre p!usieurs formes. Parfois, 
ii peut s'agir de ressources naturelles et culturelles diverses concentrées dans un 
méme lieu, et dont l'ensemb!e revét une certaine importance pour la nation. En 
d'autres cas, ii peut s'agir dun type particulier de ressources patrimoniales 
d'importance nationale (par exemple les voies terrestres ou fluviales historiques des 
paysages ruraux évocateurs du passé) dont Ia preservation exige une action 
concertêe. Pour le moment, ozone patrimoniale historique> est on terme general qui 
s'applique a toute zone dont Ia protection et Ia presentation des ressources 
importantes exigent une action concertêe. 

Cours d'eau historiques. Le fédéral propose d'êtablir un réseau de cours d'eau 
historiques a travers le pays. Le Canada est dote de multiples voles fluviales qui 
constituent une partie importante de son patrimoine naturel et culturel dont certains 
exemples méritent d'être protégés. La direction des ARC consulte actue!lement les 
provinces et les territoires afin de mettre en place !es rouages qui permettront a 
Parcs Canada d'entreprendre on programme commun d'ètab!issement de semblab!e 
réseau. La nature du réseau a !'étude est un système conjoint en vertu duque! Ia 
selection et l'amenagement des cours d'eau choisis resteruient entiêrement a la 
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charge du palier de gouvernement responsable, selon Ia Constitution, de Ia ressourc. 
en question (e.g. Ie provincial pour les cours d'eau provinciaux; le fédéral dans les 
parcs nationaux: et le fédéral, de concert avec les administrations territoriales do 
Yukon et des Territoires du Nord-Ouest, pour les cours d'eau des Territoires). 

Parcs provinciaux 
La plupart des provinces ont soustrait a l'emprise de la civilisation de vastes 

étendues oU elles veillent a conserver I'environnement naturel pour le plaisir ds 
Canadiens et des touristes. Ensemble, la superficie des parcs provinciaux (environ 
298600 km2) et celle des parcs nationaux offrent plus de 1.6 ha (hectare) p.ir 
resident du Canada. 

Parmi les premiers parcs du Canada, certains ant été créés par les provinces. En 
1895. le SOUCI du gouvernement québécois d'assurer Ia survivance du caribou a 
entrainé Ia creation du parc des Laurentides. qui Jouxte la ville de Québec au nord a 
une distance d'à peine 48 km. En Ontario, le premier parc a été le parc Algonquin, 
établi en 1897. D'une superficie de 7 540 km 2 , ii s'étend jusqu'en decà de 240 km des 
limites des villes de Toronto et d'Ottawa. A I'instar de nombreux autres parcs (te 
l'Ontario et des autres provinces, il se préte au camping, au canotage et a Ia péche 
sportive. 

Les gouvernements provinciaux assurent en outre une gamme de programmes 
récréatifs, gérent les ressources naturelles, la chasse et la pèche et mettent en plate 
des aménagements, soit directement, soil par le biais de programmes municipaux. 

cI!jrlrIrq,,l 



140 	 LE CANADA, 1980-81 

Tourisme 
Le tourisme influence la vie de tous les Canadiens. II se réperdute sur le style de 

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

Le tourisme constitue pour le Canada une source importante de devises, en méme 
temps quil stimule Ia dépense intérieure. Ses repercussions sur la consommation, 
l'investissement et Femploi sont considérables, et ii représente une importante 
source de recettes fiscales pour les gouvernements. Les avantages qui en découlent 
profitent a I'ensemble du Canada, ainsi joue-t-il un rOle de premier plan dans Ia 
reduction des disparités socio-économiques régionales. 

Selon lOrganisation mondiale do Tourisme (montants exprimés en dollars 
américains), le tourisme en 1979 enregistrait au total 270.2 millions d'arrivées 
internationales (4.2% de plus qu'en 1978), et ces voyageurs oft dépensé environ $75 
milliards dans les pays visitCs (15.4% de plus qu'en 1978). Dans le contexte mondial, 
le Canada se classait au neuvième rang en 1978 pour les recettes provenant des 
voyages internationaux et au sixième rang pour les dépenses de ses residents au titre 
des voyages internationaux. Le tourisme a rapporté au Canada $12.3 milliards en 
1979, ce qui représente environ 5% du produit national brut. Les depenses des 
Canadiens voyageant au Canada ont totalisé pres de $9.4 milliards. Les $2.9 milliards 
restants, provenant des dépenses des visiteurs étrangers au Canada, constituaient Ia 
sixième source de devises aprés les automobiles et leurs pieces, le bois d'wuvre, le 
papier journal. Ia pâte de bois et le gaz naturel. 

Peggy's Cove (N.-E.). 
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En 1979, le nombre de visiteurs en provenance des tats-Unis s'est établi a 31.2 
millions. soit 1.3% de moms qu'en 1978. Le nombre de visiteurs en provenance de 
pays autres que les Etats-Unis s'est élevê a 2 millions, soit 20.1% de plus qu'en 1978. 
Sur ce nombre, 1,315,595 venaient d'Europe et 516,438 du Royaume-Uni. principale 
source touristique aprés les Etats-Unis. Parmi les visiteurs en provenance des autres 
principaux pays, 234,954 venaient de Ia Republique fédérale d'Allemagne, 158,582 
du Japon. 127,568 de Ia France, 100,979 des Pays-Bas, 51,348 de l'Australie et 61,400 
de l'ltalie. 

La valeur des dépenses touristiques au Canada ne doit cependant pas ètre estimée 
uniquement en fonction des $12.3 milliards imputes directement aux depenses de 
voyage. Des flux de dépenses secondaires se ramifient dans toute l'économie et 
engendrent des activités additionnelles. 

Par exemple, lorsquun voyageur loue une chambre d'hOtel, il contribue en 
premier lieu au bénéfice brut du propriétaire de l'hOtel. Une partie de ce bénéfice 
sert a rémunérer les employés. Ces salaires sont ensuite depenses et profitent peut-
ètre au dèpanneur, puis au grossiste qui lui fournit les marchandises, et enfin au 
manufacturier canadien qui a son tour achéte probablement ses matières premieres 
a une autre socièté canadienne, et ainsi de suite. Compte tenu de cet effet 
multiplicateur, ii se peut que les $12 milliards engendres par le tourisme en 1979 

aient atteint quelque $20.5 milliards, soit 7.9% du PNB. 
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Recettes et dépenses au titre des voyages entre le Canada et les autres pays, 
1974-79 

Pays 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

(millions de dollurs) 
tats-Unis 
Recettes 	......................... 1,328 1.337 1,346 1.525 1,650 1,881 
Dépenses 	........................ 1.196 1.587 1,956 2.280 728 1.006 
Solde ............................ +132 -250 -610 -755 2.378 2,887 

Autres pays 
Recettes 	......................... 366 478 584 500 2.553 2.457 
Depenses 	........................ 782 955 1.165 1,386 1,531 1.498 
Solde ............................ -416 -477 -581 -886 4.084 3,955 

Ensemble des pays 
Recettes 	......................... 1.694 1,815 1,930 2,025 -903 -578 
Dépenses 	........................ 1.978 2,542 3,121 3,666 -803 -492 
Solde ............................ -284 -727 -1.191 -1,641 -1,706 -1,068 

Le tourisme a aussi créé l'équivalent d'un million d'emplois dans l'ensemble du 
Canada en 1979, ou occupé environ 8.7% de Ia population active. 11 fait appel a tous 
les echelons de gouvernement et a prés de 100.000 entreprises privées de toutes 
sortes: sociétés de transport, services d'hébergement, restaurants, grossistes et 
exploitants de voyages a forfait, agents de voyage. organisateurs d'activités et 
dattractions et associations commerciales. 
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Un autre aspect important de Ia consommation touristique au Canada est Ia faible 
part que y prennent les importations. Etant donné La predominance des services 
dans le tourisme, les dépenses de voyage portent surtout sur des hiens ci services 
dans lesquels le contenu de main-d'euvre canadienne est assez prononcé. I)e plus, 
les biens qu'achetent les touristes soft generalement fabriquCs au pays, exemple les 
aliments ci boissons produits par les agriculteurs ci conditionneurs canadiens et les 
souvenirs, par les artisans canadiens. 

Lessor du tourisme au Canada n'est pas un effet du hasard. Le Canada posséde de 
nombreux avantages touristiques. Sis au carrefour de I'hémisphère nord et a 
proximité du marché touristique Ic plus prospère au monde, ii jouit d'une situation 
enviable. II regorge d'espaces libres qui seront de plus en plus recherchés a I'Cchelle 
mondiale. Ses territoires nordiques constituent l'une des rares zones exceniriques 
qui subsistent au monde. II possede dimmenses reserves d'une ressource rCcréative 
des plus precieuses—I'eau—et d'une ressource des plus prometteuses—la neige. Sa 
faune se compare avantageusement avec celle de n'importe quel pays du point de 
vue de Ia variété. de Ia quantité et de Ia qualité. La diversité de son paysage, de sa 
culture ci de son ethnie ajoute a ses attraits touristiques, tout comme ses hátiments 
historiques et les attractions qut se multiplient sans cesse dans les grandes villes. 

Le principal attrait (lu Canada demeure cependant l'amabilité et l'hospitalité 
qu'on y trouve et qui Iui ont valu une renommée mondiale. Lessor touristique 
reflète egalement les efforts déployés par les 10 ministères du Tourisme des 
provinces et les deux ministères du Tourisme des territoires, les services et Ic travail 
de promotion de milliers d'entreprises intéressées par le tourisme canadien, et 
lactivité de lOffice de tourisme du Canada. 



L'économie 



Performance économique du Canada, 1979-80 
Selon les premieres estimations, le produit national brut (PNB) a augmenté dans 

l'ensemble de 2.9% en 1979. poursuivant le rythme de croissance relativement 
modéré qui caractérise l'economie canadienne depuis 1977. Si lon fail abstraction 
des dépenses publiques finales en biens et services (y compris l'investissement des 
administrations). le PNB reel a crO de pres de 4%. Cependant. méme Ia performance 
du secteur prive a été variable, les dépenses en capital fixe des entreprises affichant 
une certaine vigueur. Ia demande des consommateurs augmentant modérément ella 
construction résidentielle étant en baisse. Le secteur do commerce international, 
facteur important de croissance en 1977 et 1978. a été une force negative en 1979, la 
balance du commerce des biens et services en termes reels sétant détëriorée. 

Parmi les éléments de la demande finale. la  formation fixe de capital des 
entreprises a ete marquee dune vigueur particuliere. Apres trois ans de croissance a 
peu prés nulle, les dépenses des entreprises en usines et materiel ont commence a 
s'affermir au milieu de 1978, a Ia faveur d'une augmentation des bénéfices des 
sociétés et du relevement des taux d'utilisation de Ia capacitC dans on hon nombre 
d'industries. Cette vigueur s'est maintenue en 1979, avec un accroissement reel de 
plus de 10% de Ia formation finale de capital des entreprises et des progrés 
semblables du cOle des dépenses en machines et materiel et en construction non 
résidentielle. 

Le ralentissement de Ia construction d'hahitations s'est loutefois poursuivi en 
1979. 11 y a eu 198,000 logements mis en chantier au cours de l'année, a comparer a 
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234,000 en 1978, 244000 en 1977 et 277,000 en 1976. La chute de Ia valeur réelle des 
dépenses des entreprises au titre de la construction résidentielle en 1979 a été plus 
faible (7.4%) que la diminution des mises en chantier, en raison surtout du maintien 
dune tendance marquee vers les logements unifamiliaux au detriment des 
logements multiples. 

Les dépenses en biens et services de consommation ont augmenté de 2.3% en 1979, 
soit le taux annuel de croissance le plus faible depuis 1970. La principale raison de la 
léthargie de dépenses de consommation a été Ia faible croissance du revenu 
personnel disponible reel, qui n'a monte que de 2.6% en 1979 a comparer a une 
augmentation moyenne de plus de 5.5% par an pour les années 70. Par ailleurs, les 
effets de I'inflation ne sont pas étrangers a Ia croissance modeste du revenu 
personnel disponible reel en 1979. Pour Ia deuxiCme année d'affilée, la rémunération 
n'a pas suivi l'inflation, les gains hebdomadaires moyens dans le secteur industriel 
tombant de 0.5% en 1979. 

Le commerce international, élément de vigueur relative de l'économie canadienne 
en 1977 et 1978, a été une force negative en 1979, du moms dans ses repercussions 
sur l'activité économique en général. La croissance rapide du volume des 
exportations qui s'était manifestée au cours des deux années précédentes a ralenti 
en 1979, les exportations de marchandises en termes reels ne montant que de 2.6%. 

Ht y infa (Sash.). 

- 



r 	 & 44

AX 

L 

-, 

I 

loom 

4- 
	

t : 

udbury (Out). 

Le ralentissement de la croissance des exportations a été plus evident dans le 
domaine des véhicules automobiles et de leurs pièces, dont les exportations ont 
diminué de près de 14% par suite d'un affaiblissement du marché américain de 
lautomobile et des repercussions des pénuries d'essence aux Etats-Unis au 
deuxième trimestre. Par contraste avec le ralentissement de la croissance des 
exportations, les importations de marchandises se sont accélérées en 1979, 
augmentant de 9.2% en termes reels (4.5% en 1978). Dans une large mesure. cela 
traduisait l'augmentation des dépenses des entreprises canadiennes au titre des 
machines et du materiel, dont une bonne partie sont produits ailleurs qu'au Canada. 

En dépit d'un élargissement du deficit du Canada au titre du commerce 
international des biens et des services, mesuré en dollars constants, le deficit au 
compte courant de Ia balance des paiements internationaux s'est en fait quelque peu 
rétréci, a $3.3 milliards. Le solde du commerce des marchandises, mesuré en dollars 
courants, a profite d'une amelioration des termes de l'échange, car les prix a 
l'exportation ont progressé plus vite que les prix a l'importation, et il a affiché un 
excédent inattendu de $4 milliards pour l'ensemble de l'année. Le deficit au titre des 
invisibles a continue a s'accentuer, comme les années precedentes, bien qua un 
rythme légèrement plus lent. Une des principales raisons de la reduction de la 
croissance du deficit au titre des services en 1979 a été la stabilisation du deficit du 
Canada au titre des voyages internationaux, qui, lui, s'explique par les repercussions 
de la chute de Ia valeur internationale du dollar canadien, alliee a une lente 
croissance du revenu reel des consommateurs canadiens. 
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Les dépenses du gouvernement en biens et services finals (y compris les dépenses 
d'investissement du gouvernement) ont diminué de près de 1% en termes reels en 
1979. La faiblesse des dépenses a été évidente a tous les paliers de gouvernement et 
traduit les récentes restrictions. Elle s'inscrit dans la série ininterrompue des 
diminutions de Ia croissance des dépenses publiques qui caractérisent I'économie 
canadienne depuis cinq ans. Le deficit global du secteur des administrations 
publiques sur Ia base des comptes nationaux est passé de $8.9 milliards a $5.8 
milliards en 1979. Cependant, on s'attendait que Ia position budgétaire du secteur 
public se détériore sensiblement en 1980, notamment au niveau fédéral. 

lJne augmentation marquee de Ia constitution des stocks a caractérisé l'économie 
tout au long de 1979. Laugmentation de la mise en stocks a commence au quatriéme 
trimestre de 1978 et sest poursuivie pendant toute l'année qui a suivi. Pour 
l'ensemble de 1979, Ia mise en stocks a dépassé $2 milliards de 1971 ($500 millions 
en 1978), et est intervenue pour plus de Ia moitié de l'augmentation des depenses 
nationales brutes réelles. II s'en est suivi un ratio stocks-ventes sensiblement 
supérieur a sa tendance a long terme en fin d'année, et cela laissait prévoir une 
correction des stocks en 1980. 

L'inflation est restée élevée pendant toute lannée 1979, et s'est méme accélérée, 
selon plusieurs mesures. L'indice des prix a Ia consommation (IPC) a augmenté de 
9.1% pour lensemble de 1979, soit un peu plus quen 1978 (8.9%). A Ia fin de 1979, 
cependant, les prix a Ia consommation dépassaient de 9.5% leur niveau d'un an plus 
tot. L'indice implicite des prix de Ia dépense nationale brute, qui est une mesure plus 
large, a augmenté de prés de 10% en 1979 contre seulernent 6.4% en 1978. 
L'augmentation des prix a lexportation a représenté une part importante de cet 
accroissement, ayant monte de 19% en 1979 contre 8% en 1978, mais ii y a egalement 
eu dautres accélérations importantes des déflateurs pour les éléments de la 
demande intérieure. 

Etant donné les taux élevés d'inflation. la croissance des gains des travailleurs au 
Canada de 1978 a 1979 a été modérée. Les gains hebdomadaires moyens pour 
l'ensemble de lindustrie ont diminué au cours de six des huit trimestres se 
terminant avec le quatriéme trimestre de 1979, et ont aussi diminué dans lensemble 
de chacune des deux années. La seule autre période prolongee de regression des 
gains hebdomadaires reels au Canada au cours des 20 dernières années a été en 
1973-74. En 1973, les gains reels avaient diminué pendant trois trimestres 
consécutifs, tandis qu'en 1974, les gains avaient a peine suivi linflation. Cette 
période a été suivie d'une accélération marquee des reglements salariaux et des 
gains en valeur nominale du fait que les travailleurs ont cherché a reprendre le 
terrain perdu: en 1975, les gains reels ont monte de 3% suivis dune autre progression 
de 4.3% en 1976. 

Bien quil y ait eu des indices, au debut de 1980, d'une accélération des gains en 
valeur nominale, ii était peu probable que I'expérience du milieu des années 70 se 
reproduise. Un vif rebondissement des gains reels semblait peu probable et Ion 
prevoyait que Ia courbe des gains reels resterait essentiellement plate en 1980, ce qui 
laissait supposer que les dépenses de consommation resteraient faibles en raison de 
Ia croissance lente du revenu des ménages. 

Vers Ia fin de 1979, tout indiquait l'imminence d'une regression cyclique de 
l'économje. L'économje des Etats-Unis était a Ia veille dune recession, ce qui 
entrainerait une autre chute des marches pour les exportations canadiennes. On 
prévoyait que les exportations d'automobiles canadiennes diminueraient de 
nouveau en 1980. Les mises en chantier d'habitations aux Etats-Unis, soit le 



principal determinant de Ia demande d'exportations de bois d'cuvre du Canada, 
devaient diminuer de plus de 600.000 logements. Ces deux facteurs faisaient prévoir 
que les exportations diminueraient de plus de 2% en termes reels en 1980. 

Par ailleurs, on prévoyait que la vigueur de l'inflation aux Etats-Unis exercerait 
une pression constante pour faire monter les niveaux des prix au Canada, ce qui 
limiterait sérieusement Ia croissance du revenu disponible reel et, partant, les 
dépenses de consommation au Canada. Le Canada est trés sensible a l'inflation 
étrangére, vu qu'environ 40% des prix canadiens sont déterminés a l'extérieur du 
pays (essentiellement aux Etats-Unis), étant donné un taux de change constant. On 
prévoyalt que les prix a Ia consommation au Canada progresseraient d'environ 10% 
en 1980, avec une possibilité de taux d'inflation encore plus élevé, selon la date et 
l'ampleur d'une accélération du redressement des prix du petrole. 

Enfin, afin de prévenir une autre devaluation du dollar canadien, les décideurs 
ont rèagi a laugmentation marquee des taux d'intérét aux Etats-Unis depuis 
l'automne de 1979 en permettant une augmentation des taux d'intérêt au Canada. A 
Ia fin de 1979, les taux d'intérêt reels (apres correction des effets de l'inflation) 
êtaient élevés au Canada et on s'attendait qu'ils le restent jusqu'à Ia fin de 1980, 
malgré Ia chute des taux d'intérêt nominaux au printemps. On prévoyait que les 
niveaux élevés des taux d'intérét freineraient progressivement Ia croissance 
èconomique réelle et, notamment, qu'ils nuiraient aux secteurs de l'économie qui 
sont particullérement sensibles aux taux d'intérét. Les secteurs les plus durement 
touches seralent les achats de maisons neuves et les achats de gros articles de 
consommation durables, comme les automobiles. Les entreprises seraient également 
touchées, vu l'augmentation marquee du coüt du maintien de stocks excedentaires. 
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Dans l'ensemble. on s'attendait que ces facteurs negatifs feraient que l'année 1980 
ne connaitrait aucune croissance économique réelle. On prédisait que Ia croissance 
des depenses de consommation serait encore plus lente qu'en 1979, et que la 
Construction résidentielle diminuerait encore davantage. Les dépenses publiques 
devaient également diminuer, en termes reels. On prévoyait que les dépenses en 
capital des entreprises en usines et materiel continueraient d'être une source de 
vigueur relative dans une économie par ailleurs faible, mais que leur taux de 
croissance ne serait pas aussi bon qu'en 1979. Enfin, on ne prévoyait aucune mise en 
stocks nette en 1980. étant donné que les ratios stocks-ventes ont été ramenés a un 
niveau normal après celle de 1979. 

Les piètres perspectives économiques pour 1980 impliquaient une stabilisation de 
l'emploi, qui avait connu une croissance rapide en 1978 et 1979. On prévoyait que Ia 
croissance de l'emploi ralentirait A 2%, contre 4% en 1979, et que le taux de chOmage 
monterait tout au long de 1980 a un rythme moyen d'environ 7.8% (7.5% en 1979). On 
s'attendait qua Ia fin de 1980 le taux de chômage dépasserait 8% encore une fois, 

Pour 1981, il se dégage peu de facteurs de vigueur dans l'économie, de sorte qu'une 
forte récupération cyclique semble peu probable. Cela dépendra beaucoup de Ia per-
formance de l'économie des Etats-Unis, car les meilleures chances de recuperation 
sont dans la croissance liée aux exportations. Outre cette possibilité, le moteur le 
plus probable est I'investissement dans l'énergie. Cependant, ii pourrait bien y avoir 
une periode prolongée de faiblesse avant que l'économie canadienne ne reprenne le 
sentier d'une croissance vigoureuse. 

CHARLES A. BARRETT 



Richesses naturelles 

Agriculture 

Revenu, dépenses et investissement agricoles 
Bien que l'agriculture se pratique dans toutes les provinces. 79% des terres 

agricoles du Canada sont dans les Prairies et, en 1979, 55% de l'ensemble des revenus 
agricoles sont allés aux provinces des Prairies. En 1979, le revenu agricole net total 
s'est chiffré a environ $4,105 millions, soit: Colombie-Britannique. $124 millions; 
provinces des Prairies, $2,250 millions; Ontario, $1,044 millions; Québec, $562 
millions; provinces Maritimes. $124 millions. 

Les recettes monétaires provenant de la vente de cultures ont atteint $5.9 milliards 
en 1979, soit a peu prés 42% du total des recettes monétaires agricoles. Le blé reste Ia 
culture qui a Ia plus grande valeur économique, les recettes au titre du blé et des 
paiements de Ia Commisson du blé ayant atteint une valeur estimative de $2.4 
milliards en 1979. 

f.s Prairies renferment 79% des Ferres ambles du Canada. 
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Pour Ce qui est des dépenses, les frais d'amortissement constituent toujours le 
poste le plus important des dépenses agricoles; us sont suivis de prés par les 
dépenses pour les provendes et les intéréts; les engrais, les produits pétroliers, les 
reparations et les piCces de machines, et les salaires de la main-d'ceuvre agricole 
représentent les autres grands postes de dépenses agricoles. 

Alors que le nombre de fermes est en lente regression, l'augmentation de Ia taille 
moyenne des fermes et Ia mécanisation oft fait passer les immobilisations agricoles 
de $24 milliards en 1971 a plus de $84 milliards en 1979. La valeur totale moyenne en 
capital par ferme en 1979 était de $256,316, dont $190,222 en terres et bátiments, 
$38,951 en machines et materiel et $27,143 en bétail et volaille. 

Grandes cultures 
Les céréales et les oleagineux occupaient environ 22 348 300 ha (hectares) en 

1979, soit a peu prés 50% de l'ensemble des terres agricoles améliorées au Canada. 
Chez les grandes cultures, c'est le blé qui domine pour ce qui est de la superficie 

occupée et du volume et de Ia valeur des céréales et des exportations. Le We de 
printemps est un élément important de l'économie de l'ouest canadien; en 1979, ii a 
occupé environ 10 199 000 ha dans les provinces des Prairies. En regle génerale, 
c'est l'Ontario qui produit le gros du blé d'hiver, mais en 1978 elle a eté surpassée par 
l'Alberta. La production des céréales de provende, particuliérement lavoine et l'orge 
dans les provinces des Prairies et le maIs en Ontario, est indispensable a l'industrie 
canadienne du bétail. L'importance de l'avoine dans l'Ouest, cependant, a diminué 
avec les années, les 1 335 000 ha ensemencés en avoine dans les provinces des Prai-
ries en 1979 constituant un creux sans précédent. La production des grandes cultures 
tend a étre plus diversifiee en dehors des provinces des Prairies, oCt l'on accorde plus 
d'importance a Ia production laitiCtre et 6 l'Ctlevage, ce qui fait qu'on y consacre une 
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1. Superficie et production des grandes cultures du Canada, 1978 et 1979 

Detail 	 Superficie 	 Production 

1976 	 1979 	 1978 	 1979 

(mifliers d'hectares) (milliers de tonnes) 
Blédhiver ............... 298.0 311.0 809.4 909.2 
Bledeprintemps .......... 8809.0 9056.9 17483.7 15037.7 
BlCdurum 	............... 1477.0 1133.0 2852.2 1798.9 
Total .................... 10584.0 10500.9 21145.3 17745.8 

Avoinede provende ....... 1828.9 1541.1 3620.5 2977.9 
Oredeprovende ......... 4258.6 3724.3 10387.4 8460.1 
Total .................... 310.1 330.0 605.4 524.7 

Grainedelin ............. 526.0 927.0 571.5 835.7. 
Graine de coFza ........... 2825.0 3439.0 3497.1 3560.7 
Maisdeprovende ......... 783.0 891.0 4032.5 4963.3 
Soya 	................... 285.0 283.0 515.6 671.7 
Graine de moutarde 98.0 62.0 103.3 53.3 
Graine de tournesol 91.5 164.0 120.2 220.9 
Foin cultivC .............. 5607.0 5514.0 26911.7 26461.2 
Mols de fourrage ......... 496.0 486.0 14135.9 14467.6 

plus grande proportion des terres aux cultures fourrageres, páturages et provendes. 
En Ontario, le mals grain est une culture importante pour lalimentation du bétail 
ainsi que pour lindustrie; en 1979, la production en a été de 4 298 100 t (tonnes), soit 
plus de 85% du total pour l'ensemble du Canada. Le Québec a produit 457 100 t de 
maIs grain et 3 528 700 I de mais fourrager en 1979. 

Les oleagineux - le colza, le un, le soya et Ia graine de tournesol - sont un élément 
important de Ia production des grandes cultures au Canada. Le coiza. en particulier, 
est maintenant une exportation agricole importante. Sur le plan intérieur, les 
oléagineux servent ii la production dhuiles végétales pour consommation humaine 
ou pour usage industriel et a la production de tourteaux a haute teneur en protCines 
pour l'alimentation des animaux. Le colza. le un et Ia graine de tournesol sont 
produits surtout dans les provinces des Prairies, tandis que le soya se cultive en 
Ontario. En 1979, la superficie ensemencée en ces cultures a augmenté de facon 
spectaculaire par rapport a 1978, par suite de l'augmentation des prix et des bonnes 
perspectives du marché. Le colza est Ia troisième culture pour ce qui est de la 
superficie ensemencêe annuellement au Canada: les 3439000 ha ensemencés en 
1979 constituent un record. En 1979, on a cultivé 927 000 ha de lin, 283 000 ha de 
soya et 164 000 ha de tournesol. 

Le tabac est une grande culture dont Ia valeur marchande est relativement forte. 
Le gros de la production de tabac du Canada est concentré dans le sud de l'Ontario, 
bien qu'on en produise aussi au Québec et dans les provinces Maritimes. 

Horticulture 
La production de fruits et de legumes constitue une part importante de 

l'agriculture canadienne. Le Canada cultive cornmercialement plus de 30 sortes de 
fruits et de legumes, qui ont une valeur agricole annuelle de plus de $460 millions. 
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La pomme demeure le fruit le plus répandu. Deux variétés populaires sont la 
McIntosh et Ia Delicious, qui représentent 42% et 25% respectivement de Ia 
production totale. II y a des pommeraies dans tout i'est canadien et en Colombie-
Britannique. Les pêches, les cerises et le raisin ne se cultivent que dans Ia region du 
Niagara dans le sud de l'Ontario et dans la vallée de l'Okanagan en Colombie-
Britannique. Ces derniéres années, Ia culture de baies - fraises, bleuets et 
framboises - a augmenté graduellement. On en trouve des plantations commerciales 
dans les Maritimes, au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. 

En 1978, Ia valeur a la production des pommes de terre représentait, a $178 
millions, 63% de l'ensemble des revenus agricoles provenant de la vente de legumes, 
ce qui faisait de Ia pomme de terre le legume le plus important du Canada. Les 
provinces Maritimes sont reconnues comme Ia premiere region de culture de Ia 
pomme de terre au pays. La production en 1978 a été de 2 495 000 t. 

Lindustrie canadienne des champignons prend de l'ampleur. La production 
intérieure en 1978 a été de 20,6 millions de kilogrammes (kg) et, par suite de récentes 
modifications de taux tanfaires et d'une augmentation des investissements, Ia 
production dolt continuer a monter pendant quelques années. 

L'industrie du conditionnement des ailments consomme d'immenses quantités de 
fruits et de legumes, surtout pour la misc en conserve et Ia congelation. Les pois. Ic 
maIs, les haricots et les tomates sont les principaux legumes préparés, tandis que les 
principaux fruits sont les pommes, le raisin et les baies. Un grand nombre des 
produits sont cultivés sous contrat pour Ic compte d'entreprises de conditionnement; 
cependant, Ia proportion cultivée scion Ce régime diminue. 

En 1978, 1.575 serres produisaient des produits de floriculture et des legumes au 
Canada. Malgré I'augmentation du coñt des intrants et le maintien de niveaux élevés 
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dimportations, les ventes des serres ont atteint un record de $181.4 millions. Les 
roses, les chrysantémes et les ceillets demeurent les fleurs coupées les plus en 
demande chez les Canadiens. Les ventes des 539 pepinieres canadiennes ont atteint 
un record de $150.9 millions en 1978. En Ontario, qui a toujours été le premier 
producteur, on exploitait 56.1% des 22 572 he consacrés aux pépinières. 

Environ 70% du sirop d'érable du monde entier sont produits dans quatre 
provinces canadiennes (Québec, Ontario, Nouvelle-Ecosse et Nouvea u-Brunswick). 
Le Quebec, particulièrement dans les Cantons de lest et Ia Beauce, a les meilleures 
érabliéres du monde, Ia croissance des arbres étant favorisée par un climat 
avantageux. Ces dernières années, les tubes de plastique et les pompes aspirantes 
ont remplacè les seaux traditionnels pour la cueillette de l'eau dérable sur environ 
25% des arbres entaillés. Le nouveau système exige une mise de fonds importante, 
mais ii est efficace, plus hygiènique, coute moms cher en main-d'ceuvre et augmente 
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les rendements sans ralentir Ia croissance des arbres. Leau d'érable ramassée entre 
dans Ia production de divers produits, dont le sirop, le sucre, Ia tire et le beurre 
d'érable. Le Canada exporte d'importants volumes de ces produits, surtout vers les 
Etats-Unis. 

Avec 30585 t de miel en 1978, le Canada se classe parmi les 10 premiers pays 
producteurs de miel au monde. II se fait une production commerciale de miel dans 
toutes les provinces sauf Terre-Neuve. bien que le gros de Ia récolte vienne des trois 
provinces des Prairies. Le nombre d'apiculteurs continue a augmenter. sous Ia 
poussée de Ia demande des consommateurs: plus de 0.9 kg par personne par année. 

Bétail 
Au jer  janvier 1980, on estimait a 12,403,000 le nombre total de gros bovins et de 

veaux dans les fermes au Canada (sans Terre-Neuve, qui en avait 6,300 au ier  juillet 
1979). soil 1% de plus qu'au janvier 1979 (12,328,000). C'était là le premier indice 
d'une augmentation de Ia population bovine depuis le sommet de 1975. Le nombre 
de gros bovins abattus dans des établissements inspectés en 1979 est tombé a 
2,954,317, soit 14% de moms qu'en 1978, landis que le nombre de veaux abattus a été 
de 324.890, soit 34% de moms. Le poids chaud moyen par carcasse d'animal abattu 
était de 273.5 kg en 1979, par rapport a 262.3 kg en 1978. Le prix moyen pondéré par 
100 kg des bouvillons Al et A2 pesant 453.6 kg et plus a Toronto était de $176.88 en 
1979 ($136.84 en 1978). Les exportations de bovins pour l'abattage aux Etats-Unis en 
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1979 se sont chiffrees a 199.286, soit 28V6 de moms qu'en 1978 (275.733). La njme 
tendance s'est manifestée dans les importations en provenance des Etats-Un. qui 
out été au nombre de 19,142 en 1979, soit une diminution importante par rap'port a 
1978 (47541). / 

2. Production et disparition estimatives de viandes, 1978 et 

Animaux Imports- Exports- / Disparilion 
Animal Annèe abattus Production Lions Lions intérieure 

1978 3.987.900 1 022 795 97565 44609 1 075 092 
1979 3,431,500 917 243 83193 52 035 948 017 

Veau ........... 1978 736,100 37338 4747 399 41474 
1979 518,000 28763 4104 527 32880 

Porc 	........... 1978 10,028,600 619 600 54345 56592 615 382 
1979 12.216.000 749904 33535 79673 703850 

Mmtonetagneau 	1978 221.100 4284 16572 62 19848 
1979 211,700 4188 21293 270 25003 

Abits 	.......... 1978 ... 61 830 5299 39659 28471 
1979 ... 61126 6261 47335 19932 

I .imprand les abattages inspectés par le fédéraL lea autres abattages commerciaux et lea abattages a Ia 
fim' Sourc Division du commf'rcn rxtéripur, Seltistiquf' Canala 	 Sans ob.'t. 
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Le ier  janvier 1980, ii y avait 9,096,000 porcs au Canada (sans Terre-Neuve, qui en 
avait 16,200 au ier  juillet 1979), soit 14% de plus qu'au ier  janvier 1979. Cette 
augmentation s'inscrit dans la remontée cyclique amorcée au deuxième semestre de 
1975. Le nombre de pores abattus dans des établissements inspectés par Ic 
gouvernement fédéral en 1979 a monte a 11,030,840, soit 23% de plus qu'en 1978 
(8.934.470). Le poids chaud moyen par carcasse en 1979 était de 77.1 kg, soit a peu 
pres le mème qu'en 1978, soit 77.2 kg. L'augmentation des abattages a fait tomber le 
prix pondéré moyen a Toronto pour les pores d'indice 100 de $153.88 les 100 kg en 
1978 a $141.43 en 1979. Les importations de pore en 1979 se sont chiffrées a 
33 535 000 kg. soit 38% de moms qu'en 1978, tandis que les exportations ont atteint 
79673 000 kg, soit 41% de plus qu'en 1978. 

Le nombre de moutons a connu une augmentation appreciable, passant du chiffre 
estimatif de 430,000 animaux au ier  janvier 1979 a 480,800 au ier  janvier 1980. soil 
12% de plus. L'estimation de 1979 était La premiere augmentation du nombre de 
moutons depuis 1957. Terre-Neuve, qui n'était pas comprise au ier  janvier 1980, 
avait 10.700 moutons et agneaux au jer  juillet 1979. En 1979, 92,825 moutons et 
agneaux ont été abattus dans des établissements inspectés par le gouvernement 
federal, soit 5% de moms qu'en 1978. Cela a fait monter le prix a Toronto des 
agneaux pesant 36.3 kg et plus a $191.84 les 100 kg en 1979 a comparer a $174.45 en 

Ferme pres do Wainwright (/t lb.). 
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1978. En 1979, les 17,667 moutons et agneaux ont été importés, soit 39% de moms 
qu'en 1978, et les importations de viande de mouton et d'agneau ont été de 
21 293 000 kg. soit 28% de plus que I'année prêcêdente. 

3. Inventaire de certaines categories de bétait élevé dans les fermes du Canada, 
janvier 1974-80 

Annèe 
Total. toutes 
categories 

Vaches et 
génisses 
laitiéres 

Vaches el 
génisses de 
boucherie 

Ports, 
total 

Moutons, 
total 

(miihers) 
1974 	........ 13,481.0 2,548.4 5,333.9 6,972.0 529,4 
1975 	........ 14.278,0 2,560.6 5,691.5 6,030.5 497.1 
1976 	........ 14,048.0 2,541.4 5.576,7 5,692.1 458.3 
1977 	........ 13,709.5 2,455.1 5,467.0 6,154.5 410.1 
1978 	..... ... 	12,869.5 2,410.3 5,019.3 8,652.8 388.9 
1979 	........ 12,328.0 2,334.4 4,827.7 8,009.0 430.0 
1980 	........ 12,403.0 2.350,2 4,849.6 9,096.0 480.8 

'I''rr'-!"J,'uvv' 'sU')tI'' 	' S's dt. I in o plus 

4. Lait et créme vendus a Ia lerme, par region, 1978 et 1979 

\nrivv Ventesà Ia ferme 

Pour consom- Pour transformation Total des 
mation ventesa 

Livre comme Livré comme Ia ferme 
lait creme 

(kilolitres) 
1978 184884 135501 27537 347922 
1979 191956 147219 27186 366361 
1978 1563345 3449468 104706 5117519 
1979 1589909 3421709 93731 5105349 
1978 431674 385438 167901 985013 
1979 458111 381718 140868 980697 
1978 281 305 130768 1420 413493 
1979 294 836 141 180 1 318 437 334 
1978 2461 208 4101 175 301 564 6863947 
1979 2534812 4091826 263103 6889741 

C ' i o n 

Marjtjmes ............. 

Quebec et Ontario ...... 

Prairies ................ 

(.olombie-Britannique. 

I'otal, Canada ......... 

I., liii i'(:I',lIIi' .1 I;i 1,111,,' €'st i 	i'uni' i'ii 'iiiiiv.ili'nt III' 

Production Iaitière 
En 1979, les fermes ont vendu 6 889 741 kL (kilolitres) de lait, dont 74% en Ontario 

et au Quebec. Trente-sept pour cent de ce lait étaient destinés a Ia consommation, 
tandis que les autres 63% étaient destinés a Ia transformation. La valeur a Ia 
production du lait vendu par les fermes en 1979. y compris les paiements 
supplémentaires, a été de $1,978,340,000, soit 11% de plus qu'en 1978. II y a 96,900 
fermes qul ont déclaré des vaches Iaitières lors du recensement de 1976, a comparer 
a 145,300 en 1971. Sur ces fermes. 91.300 ont eu des revenus de plus de $1,200 en 
1976. a comparer a 129,800 en 1971. 
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Volaille et wufs 
Laviculture se caractérise aujourd'hui par un degre élevé de specialisation et de 

concentration, notamment pour ce qui est des ceufs, du poulet de grit et du dindon 
dont les producteurs sont assujettis aux contraintes de programmes de gestion de 
l'offre administrés par les offices provinciaux de commercialisation. L'activité des 
producteurs d'ieufs et de dindons au niveau provincial est coordonnée par des 
organismes nationaux (l'Office canadien de commercialisation des ceufs et l'Office 
canadien de commercialisation des dindons) regis par des chartes fédérales. 

Fourrures 
On recueille et publie des statistiques annuelles sur les fourrures depuis 1920. La 

valeur des peaux d'animaux sauvages a été de $81,747,855 en 1978-79, soit 65% de Ia 
valeur de I'ensemble des peaux; Ia valeur des peaux provenant des fermes d'élevage 
est passée de $25,544,687 a $43,539,362 pour Ia saison 1978-79. 
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Consommation alimentaire par habitant 
La consommation apparente totale de fruits au Canada est demeurée stable en 

1978, se situant a 102.1 kg par personne. L'augmentation Ia plus importante est celle 
de la disparition des jus, qui a augmenté de 2.1 kg par rapport a 1977, surtout a cause 
du volume des importations des jus d'agrumes. Les tomates, les agrumes et les 
pommes sont demeurés les fruits préférés des Canadiens. 

La consommation apparente de legumes a connu une augmentation de plusieurs 
kilogrammes par personne en 1978. Les principaux éléments de cette augmentation 
ont été les carottes, le chou, les haricots verts et les haricots jaunes, en raison de 
l'augmentation de Ia production intérieure de ces cultures. Une bonne récolte de 
pommes de terre blanches ainsi qu'un niveau élevé des stocks d'ouverture a fait 
monter de 3.6 kg Ia disparition des pommes de terre en 1978, ce qui l'a portée a 
74.9 kg, malgré la hausse des quantités destinées aux usines de transformation. 

Les consommateurs ont remplacé le buf par la volaille et le porc en 1978, car le 
cycle du bceuf a commence sa phase de regression, ce qui explique la diminution des 
abattages de bovins. A 46.5 kg, la disparition de bmuf en était a son niveau le plus 
bas depuis 1974. L'expansion continue de l'industrie du porc a contribué a maintenir 
les approvisionnements de porc. 

L'augmentation de 2.4 L de Ia disparition du lait de consommation partiellement 
écrémé en 1978 a été legérement compensée par une diminution de Ia consomma-
tion apparente de lait entier. La disparition de lait écrémé de consommation et de 
boissons au chocolat a augmenté marginalement. Le lait de consommation 
partiellement écrémé a affiché Ia consommation apparente Ia plus forte. 

La disparition de fromage a augmenté encore une fois en 1978, par suite de 
l'accroissement de la demande de fromages fondus et de fromages fins. La 
consommation apparente de fromage cheddar a continue a régresser, tombant a 
1.3 kg, soit le niveau le plus faible depuis 1966. 

La disparition de café a augmenté en 1978 après avoir connu des faibles niveaux 
en raison de Ia mauvaise récolte au Brésil et de l'augmentation des prix en 1977. La 
disparition de the a diminué légerement, les consommateurs ayant remptace le the 
par le café. La consommation apparente de cacao a également diminué legèrement, 
en raison surtout du faible niveau des stocks d'ouverture. 
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Foréts 
Les foréts canadiennes comptent parmi les principales ressources renouvelables 

du pays. Allongées d'un ocean a l'autre en une bande ininterrompue de 500 a 
2 100 km de largeur, elles alimentent en matiêres premieres les grandes industries 
des sciages, des pates et papiers et du contre-plaqué ainsi que les autres industries 
du bois, essentielles a l'économie du pays. Un emploi sur 10 au Canada depend de 
cette ressource, qui intervient egalement pour plus de $10,448 millions dans Ia 
balance du commerce de 1979 au titre du bois, des produits du bois et du papier. De 
plus, elles régularisent le ruissellement et empéchent l'érosion, abritent et 
alimentent La faune, et offrent des possibilités sans pareil pour les loisirs. 

Les terres forestières pouvant produire du bois utilisable s'étendent sur plus de 
1 635 000 km 2  (kilomètres carrés). On estime a 17 230 millions de m 3  (metres cubes) 
le volume total de bois quelles contiennent. Les coniferes en constituent les quatre 
cinquiémes et les feuillus, le reste. 

La foret boréale représente 75% de la superficie forestiere productive du Canada; 
elle commence sur le littoral de 1'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 
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prédominent, les essences les plus répandues étant l'épinette, le sapin baumier et le 
pin. La forèt boréale compte aussi de nombreux feuillus, notamment le peuplier et le 
bouleau blanc. 

Les regions Grands Lacs - Saint-Laurent et Acadienne sont au sud de Ia region 
boréale. Les peuplements y sont mixtes et on y trouve de nombreuses essences. Les 
principaux conifères sont le pin blanc et le pin rouge. La pruche, l'épinette, le cèdre 
blanc et le sapin; le merisier, lérable, le chéne et le bois blanc dominent chez les 
feuillus. 

La region cótiére de la Colombie-Britannique présente un aspect totalement 
different. Ses foréts se composent exciusivement de coniféres et, en raison du climat 
doux et humide et des fortes précipitations, les arbres de très grande taille -60 m de 
hauteur et plus de 2 m de diamétre - y abondent. Cette region représente moms de 
2% de Ia superficie forestiére du pays, mais produit presque le quart du bois abattu. 
Les principales essences sont le cèdre de 1'Ouest, la pruche, I'épinette, le sapin et le 
sapin de Douglas. 

Les foréts de coniféres 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 clirnat local, qui vane du sec au très humide. Par suite de 
l'implantation de nombreuses nouvelles usines de pates et papiers, Ia production 
dans cette region a pris une expansion rapide ces derniéres années. 

Les seules foréts canadiennes composées essentiellement de feuillus occupent 
une superficie relativement restreinte dans l'extrême sud de 1'Ontanio, oü 
l'agriculture prédomine. 

• 

1, 
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Appartenance et administration des foréts 
Quatre-vingt dix pour cent des forêts productives du Canada sont du domaine 

public. En vertu de lActe de lAmerique du Nord britannique, les gouvernements 
provinciaux jouissent du droit exclusif de légiférer en matiére d'administration et de 
vente des terres publiques, foréts et bois compris, situées sur leur territoire. Dans le 
Nord, qui ne contient qu'environ 5% des terres forestières productives du pays, les 
foréts sont administrées par le gouvernement fédéral. 

Pendant longtemps, les gouvernements federal et provinciaux ont eu pour 
politique de conserver au domaine public les terres non agricoles. Toutefois, dans 
certaines regions peuplées tot, une forte proportion des terres sont de propriété 
privée, notamment dans les trois provinces Maritimes, oO près de 64% des foréts 
productives appartiennent a des particuliers ou a des entreprises. L'administration et 
Ia protection de la majeure partie des regions forestiéres productives du Canada 
incombent donc aux divers gouvernements provinciaux, qui mettent les foréts a Ia 
disposition de I'industrie au moyen de baux a long terme ou selon d'autres 
modali tés. 

Industries forestières 
Ce groupe d'industries comprend lexploitation forestiére, les industries de 

premiere transformation du bois et du papier. dont la matiére premiere est surtout le 
bois rond, et les industries secondaires du bois et du papier, qui transforment le bois 
d'wuvre, la pate de bois, le papier de base et d'autres matières en une foule de 
produits. II figurait pour environ 18.1% de l'ensemble des exportations totales du 
Canada en 1978. contre 17.8% en 1977: laugmentation est surtout attribuable a 
l'accroissement sensible de la quantité et de la valeur des produits de bois et de 
papier exportés aux Etats-Unis. 



i,,, •?i' 	h , n'.,'rj 'i , 'r'.ir:p mi (,nnri'z 

.5 . - •.. 

166 	 LE CANADA, 1980-81 

5. Statistiques principales de l'industrie des pates et papiers, 1975-78 

Detail 1975 1976 1977 1978 

£tablissements .................... nombre 147 147 145 144 
Effectifs .......................... nombre 84.046 86,995 84,533 85,601 
Tratementsetsalaires ........... $milliers 1,091,675 1,415.843 1,541,355 1,696,769 
Vateur des expeditions de produits 

de propre fabrication ........... $ milliers 5,122,093 5,992,723 6,636,533 7,648,960 
Valeur ajoutèe-activité 

manufacturiere ................ $ milliers 2,569,650 2,845,278 3,056.481 3,503,545 
Pâte expediée 	................. milliers del 5649 6 788 7066 8021 

$milliers 1,982,617 2.254.714 2,270.938 2.461.919 
Papieret carton expedids ....... miliiersdet 9891 11341 11880 13167 

S miIIiers 2,861.471 3,383,315 3,964,571 4,729,638 
Papier journal exportè milliers del 6348 6997 7266 7868 

Smitliers 1,741,990 1.997.371 2,381.265 2.886,214 

Exploitation forestière. La production de billes de sciage, de placages, de bois a 
pâte, de poteaux et d'autres produits en bois rond a grimpé de 145 262 000 m 5  en 
1977 a 156 745 000 m 3  en 1978. La production de billes de sciage est passée de 
103 707 000 m 3  en 1977 a 112 386 000 m 3  en 1978; pendant cette méme période, on a 
observe une augmentation de Ia production de bois a pâte a l'est des Rocheuses, qui 
est passée de 36 732 000 m3  a 38 832 000 m 3 . La Colombie-Britannique a connu la 
plus forte augmentation de Ia production globale (69 971 000 m3  en 1977 a 
75 164 000 m 3  en 1978). 
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La valeur des exportations de bois rond a diminué d'environ 9%, passant de $71 
millions en 1977 a $67 millions en 1978. Les exportations de billes de sciage, de billes 
et de billots ont diminué de 28% en quantité et 18% en valeur en 1978. 

La valeur des expeditions de lindustrie de l'exploitation forestiére en 1978 a été de 
$4,046 millions, par rapport a $3,498 millions l'année précédente, en raison de 
l'augmentation des valeurs unitaires ainsi que des quantités expédiées. 

En 1978, l'exploitation forestiére occupait 45,944 personnes, soit environ 10% de 
plus qu'en 1977; Ia masse salariale en 1978 était de $808 millions. contre $693 
millions en 1977. 

Scieries et ateliers de rabotage. Cette industrie est particulièrement sensible a Ia 
con joncture économique du pays et a I'état des marches étrangers, notammerit du 
marché américain. Gréce a Ia grande vigueur de Ia construction résidentielle au 
Canada, et particulièrement aux Etats-Unis, le marché du bois d'muvre a progressé 
de facon soutenue pendant 1977 et 1978. La production canadienne de bois d'uvre 
s'est accrue de 7.8% pour s'établir a 44 887 000 m3  en 1978, contre 41 633 000 m8  en 
1977. Les exportations ont progressé de 9.1%, passant de 29059 000 m 3  en 1977 a 
31 713 000 ms en 1978. La tendance a long terme a l'agrandissement et a 
l'automatisation des scieries se poursuit, surtout a l'intérieur de Ia Colombie-
Britannique, oil I'industrie des sciages s'intègre de plus en plus a celle des pates et 
papiers. 

Pates et papiers. La fabrication des pates et papiers est la deuxième industrie du 
Canada pour ce qui est de Ia valeur des expeditions. Toutefois, elle conserve 
toujours le premier rang pour ce qui est de l'emploi, des traitements et salaires et de 
Ia valeur ajoutée par l'activité manufacturiére. La valeur ajoutée par cette seule 
industrie en 1978 représentait 1.5% du PNB total du Canada, intervenant pour 10.9% 
dans Ia valeur totale des exportations canadiennes (11.4% en 1977). Le Canada est le 
deuxième producteur de pâte de bois au monde (20 152 457 t en 1978), aprés les 
Etats-Unis (46 000 000 t), et le premier exportateur. 11 est de loin le plus grand 
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producteur de papier journal (8 739 405 t en 1978, soit près de 33% de Ia production 
mondiale). 

Lindustrie des pates et papiers fabrique surtout des pates de bois et des papiers et 
cartons de base, mais elle produit également des papiers et cartons faconnes et 
méme des produits chimiques, de l'alcool et d'autres sous-produits. Environ 60% des 
pétes fabriquees en 1978 ont été transformées au Canada en d'autres produits, 
surtout en papier journal; 90% du reste ont été exportés. 

Le Québec domine l'industrie des pétes et papiers du Canada; en 1978, on lui 
attribuait 33% de la valeur totale de Ia production. II est suivi de Ia Colombie-
Britarinique (27%) et de l'Ontario (20%). 

Industries de Ia transformation du papier. Ce groupe comprend les fabricants de 
papier-toiture asphalté, de boites et sacs en papier et d'autres produits de Ia 
transformation du papier. En 1978, ii comptait 555 établissements (502 en 1977), 
employait 41,182 personnes (39,930 en 1977) et a verse $585 millions en traitements 
et salaires ($538 millions en 1977); Ia valeur des expeditions a atteint un nouveau 
sommet de $2,548,325,000 ($2,301,149,000 en 1977). Contrairement a l'industrie des 
pates et papiers de base, les industries de la transformation du papier sont 
essentiellement tributaires du marché intérieur. 

Autres industries du bois. Ce groupe comprend les usines de bardeaux, de 
placages et contre-plaques et de panneaux de particules qui, comme les scieries et 
les usines de pétes et papiers, comptent parmi les industries de premiere 
transformation du bois. 11 englobe également les industries secondaires du bois qui 
transforment le bois d'muvre, le contre-plaque et les panneaux de particules en 
planchers, portes, chéssis, produits lamellaires, bátiments prefabriqués, caisses, 
tonneaux, cercuells et ustensiles. En 1978, l'industrie des placages et contre-plaqués, 
la plus importante du groupe, a expédié des produits de propre fabrication d'une 
valeur de $844,457,000, soit 30.6% de plus qu'en 1977 ($646,779,000). 
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Péches 
Les prises de poisson au Canada en 1979 ont poursuivi la tendance a La hausse des 

dernières années. confirmant Ia perspective d'une reprise de Ia plus ancienne 
industrie primaire du pays. 

En 1979, les debarquements au Canada se sont chiffrés a 1 402 414 t, a comparer a 
1 375 000 t en 1978. La valeur au debarquement s'est élevêe a $858 millions, soit $167 
millions de plus que l'annêe précédente. 
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La valeur des exportations canadiennes de produits de la pèche a continue a 
progresser pour s'établir a $1.32 milliard en 1979, soit $189 millions de plus qu'en 
1978. Suivant Ia tendance des années précédentes, environ 49% des exportations 
canadiennes sont allées aux Etats-Unis et 25% aux pays d'Europe. 

Pócherie de thon prês de i'lle-du-Prince-douard. 
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Le Canada a continue a jouer un role important dans les négociations sur le droit 
de la met aux Nations Unies, cherchant a rallier d'autres pays au projet de 
modification au droit de Ia met. Le ier  janvier 1977, le Canada a officiellement porte 
a 200 mules au large des cOtes est et ouest sa limite de péche extraterritoriale. Les 
debarquements sur la côte de I'Atlantique se sent chiffrês en 1979 a 1171100  t. 
c'est-à-dire 18 000 t de plus que l'année precédente. La valeur au débarquement sur 
cette cOte s'est établie a $476.5 millions. soit $60 millions de plus quen 1978. Une 
augmentation importante de la valeur des prises de hareng a contribué a 
l'accroissement marqué des valeurs au débarquement sur Ia cOte du Pacifique. Les 
171 300 t débarquées en 1979, soit 72 000 t de plus que l'année précédente, ont 
représenté une augmentation de $94.5 millions de Ia valeur au débarquement pour 
les pécheurs de Ia cOte du Pacifique, pour un total de $346.6 millions. La valeur 
marchande de l'ensemble des produits de Ia péche du Canada en 1979 était estimée a 
$1642 millions, soit environ $85 millions de plus qu'en 1978, 

11 y avait environ 73,500 pécheurs commerciaux au Canada, dont 67% sur Ia cOte 
de lAtlantique et 23% sur Ia cOte du Pacifique; les autres pêchaient dans les eaux 
intérieures. La flottille de pOche maritime comptait environ 38.000 bateaux. 
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Minéraux et énergie 

Minéraux 
La valeur de Ia production minêrale au Canada s'est chiffrée a $26,098 millions en 

1979, contre $20,261 millions en 1978 et $18,473 millions en 1977. En 1979, les 
ininéraux métalliques représentaient 31% de cette valeur. Les principaux sont, par 
ordre d'importance, le minerai de fer, le cuivre, le zinc, le nickel, luranium, lor, 
largent et le plomb. Les combustibles minéraux, pétrole brut et gaz naturel en tête, 
figuraient pour 56% de Ia valeur totale de Ia production, et les minéraux non 
inetalliques et les matériaux de construction pour 14%. Les principaux matériaux de 
(:onstruction sont le ciment, le sable et le gravier, et Ia pierre: dans le groupe des 
minéraux non metalliques. la  potasse domine, suivie de lamiante. En 1979, le 
principal produit mineral a été le petrole brut. dont Ia production a atteint en valeur 
$7,611 millions au lieu de $5811 millions en 1978 et $423 millions en 1960. 

En 1979, Ia production de nickel au Canada s'est chiffrée a 131 579 t d'une valeur 
de $826 millions, ce qui représente une augmentation par rapport aux 128 310 
dune valeur de $635 millions produites en 1978. La majeure partie provenait des 
mines exploitées dans Ia region de Sudbury (Ont.) par l'INCO Limited et Ia 
Fa lconbridge Nickel Mines Limited. 

La production de cuivre en 1979 s'est elevée a 643 754 t dune valeur de $1,515 
millions; les chiffres correspondants pour 1978 étaient 659 380 t et $1,084 millions. 
Les principales provinces productrices ont été Ia Colombie-Britannique (286 509 t). 
I '(Jo taric) (184 888 t) et I Québec (80 663 t). 

sirw k frailement du guz a C2cirstajrs (Aib.). Ix gaz nuturel doit )Erv transforme avant su mine en ,riurrhi 



I 	W1If 

t.'usIno do tr(lerT1orI 	 ro f(Ind lxssui d r ,  I ( 	qilr'.ut', 	[filJneri 
ouverte en novemhre 179. 

La production de minerai de fer en 1979 a atteint 60 185 000 t ($1889 millions); en 
1978, elle était de 42 930 803 t ($1,222 millions). La production de zinc se chiffrait a 
1 148 498 1 ($1,107 millions) en 1979 contre 11 066 902 I ($818 millions) en 1978. 

La production damiante se chiffrait en 1979 A 1 501 000 t dune valeur d'environ 
$641 millions. Le Québec figurait pour 89% de cette production, le reste provenant de 
Ia Colombie-Britannique et de Terre-Neuve. Le Canada est le deuxiéme producteur 
d'amiante, fournissant plus de 25% de la production mondiale. 

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

La potasse. le molybdene et le charhon comptent parmi les minéraux auparavant 
de moindre importance et dont La production s'est beaucoup accrue au cours de ces 
dernieres années. 
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6, Valeur de Ia production minérale par catégorie, 1967-79 

Minéraux Combus- Matériaux 
non tibtes de 

Année Métaux métalliques fossiles construction Total 

(millions de dollars) 
1967 	.......... 2.285 406 1,234 455 4.380 
1968 	.......... 2.493 447 1.343 440 4,722 
1969 	.......... 2.378 450 1,485 443 4,736 
1970 	.......... 3,073 481 1,718 450 5.722 
1971 	.......... 2,940 501 2,014 507 5.963 
1972 	.......... 2,956 513 2,388 571 6,406 
1973 	.......... 3,850 615 3,227 678 8,370 
1974 	.......... 4,821 896 5,202 835 11.753 
1975 	.......... 4.795 939 8.653 959 13,347 
197& ... ....... 5.315 1.182 8.109 1.107 15.693 
1977 r 5,988 1.362 9.873 1.249 18.473 
1978 	.......... 5,698 1.478 11.578 1,508 20,261 
1979 	.......... 8.000 1.833 14.529 1.737 26.098 

tChiffres rectifiés. 
élémenta. 

Lea chiffres ayant éé arrondia, le total peut ne pas correspondre a Is somrne des 

7. Production minérale, par province, 1977-79 

1977r 1978 1979' 

Province ou territoire Valeur Valeur Valeur 

$ millers % $ millers % $ miiliers % 
Terre-Neuve ........... 867,146 4.7 875,028 3.3 1.100,152 4.2 
lle-du-Prince-douard 1,863 - - 2,068 - - 2,200 - - 
Nouvelle-Ecosse 159,426 0.9 210,859 1.0 208,718 0.8 
Nouveau -Brunswick. . 289,393 1.6 339,610 1,7 529,928 2.0 
Québec ................ 1,674.927 9.1 1,796,050 8.9 2,247,850 8.6 
Ontario.. .............. 2.980.082 16.1 2,897.852 13.3 3,271,369 12.5 
Manitoba .............. 583.733 3.1 459.636 2.3 585,438 2.2 
Saskatchewan .......... 1,207,582 6.5 1,581.850 7.8 1,814.743 7.0 
Alberta ................ 8,576.327 40,4 10.087.206 49.8 12,884,740 49.4 
Colombie-Britannique 1.686.511 9.1 1.882.652 9.3 2.741.467 10.5 
Yukon 	................ 209.898 1.1 218.804 1.1 299,564 1.2 
Territoirea du 

Nord-Ouest .......... 255.659 1.4 309.639 1.5 412,100 1.6 

Total ..................18,472,528 	100.0 	20,281,053 	100.0 	26,098.287 	100.0 

Chiffres rectifies 	'Estimations provisoires. 	- -Nombres infimes. 
Lea chiffres ayant été arrondis. le total peut ne pas correspondre 8 Is somme des élémenta 

La valeur de la production canadienne de potasse est passée de moms de $1 

million en 1960 a $695 millions en 1979, plusieurs mines ayant été ouvertes en 
Saskatchewan entre 1962 et 1970. Environ 95% de la potasse produite dans le monde 
sert d'engrais. 

Le Canada nest surciassé que par les Etats-Unis comme producteur de 
molybdéne. La valeur de la production est passée de $1 million en 1960 a $330 
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millions en 1979. Plus de 90% de la production canadienne vient de Ia Colombie-
Britannique. 

La production de soufre élémentaire a augmenté, passant de 5 752 000 t en 1978 a 
6 718 000 t en 1979, et la valeur s'est établie a $145 millions au lieu de $101 millions. 
Le gaz naturel étant Ia principale source de soufre élémentaire au Canada, Ia 
production de ce mineral est directement tiée a celle du gaz naturel quel que soit le 
prix du soufre. Presque tout le soufre est transformé en acide sulfurique. dont Ia 
moitié sert a Ia fabrication d'engrais. 

Bien que la production d'or ait diminué pour s'établir a 49175 kg en 1979 
(53967 kg en 1978), sa valeur a atteint $543 millions contre $382 millions en 1978 
par suite de la hausse des prix mondiaux. 

Pétrole et gaz naturel 
En raison de Ia hausse constante des prix des produits énergétiques, ii est manifes-

te que l'on perçoit de plus en plus le secteur de l'énergie comme un facteur 
determinant du bien-étre économique. Le Canada est privilégié parmi les pays 
industrialisés du fait quil posséde d'importantes reserves de la plupart des formes 
d'énergie bien que ses reserves prouvées d'hydrocarbures ne representent que 
relativement peu d'années de production de pétrole et de gaz. 

En 1979, l'industrie pétrolière a extrait des hydrocarbures pour une valeur 
d'environ $13,671 millions, soit une avance de 26.6% par rapport a 1978. 
L'accroissement de la valeur provient surtout de la hausse des prix, Ia production de 
pétrole brut n'ayant augmenté que de 17.0% pour se fixer a 89 320 000 m3  (metres 
cubes) et celle de gaz naturel de 6.2% pour s'établir a 94 116 000 000 m3. La 
production de gaz liquefie a progressé de 18.2% pour atteindre. 19 290 000 m3. 
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8. Production minérale, par genre, 1977-79 

Mineraux 	 Unite 	1977r 	 1978 	 1979' 

(milliers) 

Metalliques 
Antimoine.................. kg 
Argent 	..................... kg 1 314 1 267 1184 
Bismuth .................... kg 165 145 112 
Cadmium................... kg 1 185 1 151 1 256 
Calcium .................... kg 491 575 477 
Cobalt...................... kg 1 485 1 234 1 381 
Columbium (ChO) .......... kg 2509 2473 2 406 
Cuivre 	..................... kg 759 423 659 380 643 754 
Etain ....................... kg 328 360 362 
Fer refondu ................. t 
Indium ..................... kg 1 4 
Magnesium ................. kg 7633 8309 9172 
Mineraidefer ........ ....... t 53621 42931 60185 
Molyhdene.................. kg 16568 13943 11187 
Nickel...................... kg 232512 128310 131579 
Or 	......................... kg 54 54 49 
Platinides ................... kg 14 11 6 
Plomb...................... kg 280955 319809 315751 
SClénium 	................... kg 161 122 107 
Tantale (TaO) 	............. kg 
Tellure ..................... kg 35 31 33 
Tungstene (WO5) ............ kg 2264 2 686 
Uranium (U5o) ............. kg 6824 8211 6956 
Zinc 	....................... kg 1070515 1066902 1148498 

Non metaUiques 
Amiante.................... t 1517 1422 1501 
Azote 	...................... m' 
Barytine ............. ... .... t 
Bioxyde de titane, etc......... t 
Dolomie et brucite ........... t 
Gypse ...................... t 7234 8074 8105 
Pierre gemme ............... kg 
Potasse (KO) 	............... t 5764 6 344 7046 
Pyrite, pyrrhotine............ t 24 9 31 
Quartz 	..................... t 2317 2165 2246 
Sel ......................... t 6039 6452 6672 
Soufre, gaz de fonderie t 736 676 605 
Soufreelémentaire 5207 5752 6718 
Spath fluor.................. t .. - - 

Stéatite, talc, pyrophyllite t 72 62 88 
Sulfate de sodium ............ t 395 377 452 
Syenite nephelinique ......... t 575 599 617 
Tourbe mousseuse ........... t 386 435 409 

Combustibles 
Gaznaturel ................. m' 91517960 88610000 94116000 
Houille..................... t 28520 30477 33019 
Pétrole brut ................. m' 76579 76348 89320 
Sous-produits du gaz 

naturel 	................... m' 16703 16313 19290 



RICHESSES NAI'URELLES 

8. Production minérale, par genre, 1977-79 (fin) 
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Min,r;,,ix 	 Unite 1977 	 1978 1979' 

(millers) 

NI. tend us dv construction 
Chaux......................t 1900 	 2034 2092 
Ciment 9640 	 10558 11835 
Pierre 120163 	 122144 114989 
Produits arMileux 

(hriques, tuiles, etc.)........ 
Sable et gravier .............. 	1 262 905 	 272 092 275 127 

Chifires rectifiès. 	'Estimations provisoires. .. Chiffres non disponibles. 

H 
1: 	j 

-,. 



Les ventes intérieures de produits pétroliers raffinés se sont chiffrées a 
102 460 000 m3  en 1979: 38 285 000 m3  d'essence a moteur, 30715 000 m 3  de 
distillats moyens. 15932 000 m3  de mazout lourd et 17 528 000 m3  d'autres produ its. 

En 1978, $3,917 millions ont été investis afin de mettre en valeur de nouvelles 
reserves pour remplacer les sources dapprovisionnement en voie de s'épuiser. Sur 
ce montant, 72% ont été dépenses en Alberta. Ce qui reflète l'activité croissante de 
I'industrie dans les zones excentriques. L'Alberta figurait pour 90% de Ia valeur de 
production du pétrole, du gaz naturel et des sous-produits du gaz naturel. Outre ses 
reserves classiques. le Canada possède un volume considerable de sables 
hitumineux. Selon une evaluation récente les reserves récupérables de pétrole brut 
synthétique de tous les gisements bitumineux de l'Alberta s'élévent a 
40000000000 m 3 . dont 4200000000 jugés récupérables au moyen de procédés 
analogues a ceux qu'utilisent les deux usines situées prés de Fort McMurray. Pour le 
reste, ii faudra recount a d'autres techniques. 
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9. Production de charbon, par province, 1977-79 

Province 
Genre de 
charbon 1977 1978 1979 

(mifliers de tonnes) 
Nouvetle-cosse Bitumineux 2 165 2 650 2 157 
Nouveau- 

Brunswick ............. Bhlumineux 277 315 310 
Saskatchewan............ Lignite 5479 5058 5013 
Alberta.................. Sub-bitumineux 7725 8278 9575 

Bitumineux 4289 5115 5349 
Total, Alberta 12014 13393 14924 

Colombie- 8585 9061 10616 
Britannique ............ Bitumineux 

Total 28520 30477 33019 
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Houille 
La production houillère du Canada est passée de 30476846 t en 1978 it 

33 018 960 t en 1979. Selon les estimations provisoires, Ia valeur de Ia production en 
1979 a atteint $858 millions contre $780 millions en 1978. Les sidérurgistes 
japonais - principaux clients du Canada - absorbent environ 77% de toutes les 
exportations. 

Electricité 
Au Canada, la capacité de production totale a grimpé de 133 MW (megawatts) en 

1900 aux environs de 74 507 MW en 1978. 
Bien que l'énergie hydraulique ait été de tout temps la principale source 

d'électricité du Canada, et le demeure, 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 d'une centrale 
thermique doit s'appuyer sur un certain nombre de considerations complexes, dont 
les plus importantes soft d'ordre economique. II est vrai que Ia construction d'une 
centrale hydroélectrique exige des investissements très êlevês, mais en revanche les 
frais dentretien et d'exploitation sont de beaucoup inférieurs a ceux d'une centrale 
thermique. La longue durée de Ia centrale hydroélectrique ainsi que Ia sécurité et Ia 
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souplesse de son fonctionnement militent egalement en sa faveur, sans compter que 
l'eau est une ressource renouvelable: par contre, Ia centrale thermique peut étre 
construite a proximité de la region a desservir, Ce qui réduit les frais de transport de 
I'électricité; on s'inquiète cependant des problèmes de pollution que pose ce type de 
centrale. 

La tendance marquee vers Ia construction de centrales thermiques qui sest 
dessinée dans les années 50 provient dans une certaine mesure du fait que dans bien 
des regions du Canada, et pour des raisons d'économie, Ia plupart des emplacements 
hydroelectriques assez rapprochés des centres de distribution étant déjà amenagés, 
les promoteurs ant dii trouver d'autres sources d'énergie électrique. Bien que les 
progrés récents des techniques de transport du courant a très haute tension aient 
encourage Ia construction d'usines hydroélectriques a des endroits considérés 
auparavant comme trop eloignes. I'avenir appartient probablement aux centrales 
thermiques. 

Ressources et aménagements hydrauliques. Les ressources hydrauliques sont 
exploitées dans toutes les provinces sauf I'Ile-du-Prince-Edouard, ou ii n'existe pas 
de grands cours d'eau. La centrale hydroelectrique des chutes Churchill au Labrador, 
dotée d'une puissance installée de 5 225 MW, est Ia plus grande centrale au monde. 
Cependant, la province de Québec est la mieux pourvue en ressources hydrauliques 
avec plus de 37% du total national, et possède Ia plus forte puissance installée. Ce 
volume, si impressionnant soit-il, doublera Iorsque les projets d'aménagement de 
certaines rivières se déversant dans la bale James se concrétiseront, ce qui pourrait 
donner lieu a un accroissement de 10 000 MW. 

8arrae hydroeleclrrque sut Ie bc Saint-Jean (Qué.). 
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Energie thermique classique. L'lle-du-Prince-Edouard, Ia Nouvelle-Ecosse, le 
Nouveau-Brunswick, 1'Ontario, Ia Saskatchewan, lAlberta et les Territoires du 
Nord-Ouest dependent surtout des centrales therrniques pour leur approvisionne-
ment en énergie. Labondance des ressources hydrauliques du Québec a jusquici 
limité a des fins locales l'utilisation de I'énergie thermique, et l'aménagement de Ia 
bale James maintiendra la puissance hydroelectrique au premier ranx. Le Manitoba 
et la Colombie-Britannique disposent dune puissance thermique appreciable, mais 
laccent porte encore sur les installations hydroélectriques. 

Energie thermonucléaire. La production commerciale d'énergie électrique a 
laide des centrales utilisant Ia chaleur produite par reaction nucléaire constitue l'un 
des principaux apports du Canada a la technologie des ressources énergétiques. 
Lexpérience s'est concentree sur le réacteur CAND[J alimenté a I'uranium naturel et 
jajenti a l'eau lourde: l'utilisation de lean lourde comme rnodérateur assure un 

inF Iiipr hm.s I iI 	(; -IFrUni (N i:) 
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rendement énergetique êlevé et facilite le contrOe du combustible consommé. Le 
premier réacteur experimental, d'une puissance de 20 MW, a été mis en service en 
1962 a Rolphton (Ont.). Depuis, on a entrepris Ia construction de quatre grandes 
centrales nucléaires. La premiere centrale nucléaire pleine grandeur se trouve a 
Douglas Point, sur les rives du lac Huron; achevée en 1967, elle comprend un seul 
groupe de 220 MW. La deuxième. construite a Pickering, a l'est 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 
l'eau lourde comme caloporteur. La troisième centrale nuclèaire est celle de Gentilly 
(Qué.); formée d'un seul groupe de 250 MW, elle utilise l'eau légére bouillante 
comme caloporteur. La centrale Bruce, en Ontario, d'une puissance de 3 200 MW. a 
démarré en 1978. 

Production et consommation d'énergie. En 1978, les centraks du Canada ont 
produit 335 641 120 MWh (mégawattheures) d'energie electrique, dont 70% au 
moyen d'installations hydroelectriques. Les exportations vers les Etats-Unis ont 
dépassé les importations de 19493 292 MWh, ce qui laissait aux consommateurs 
canadiens un total de 316 147 828 MWh. La consommation domestique et agricole 
moyenne continue d'augmenter chaque année: en 1978, elle était de 10 388 kWh 
(kilowattheures), variant entre 5 931 kWh dans 1'!le-du-Prince-Edouard et 
13062 kWh au Québec. Le coüt annuel moyen par consommateur domestique et 
agricole s'élevait a $292.07. 

Des truvoilleurs de l'Hydro sont transportés en hélicoptère pour eriger des pylOnes de tronsmission dons In 
region de Revelstoke en CoIombir-arf.iinnque. 
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La population active 
En 1979. Ia population active au Canada Se chiffrait en rnoyenne a 11,207.000 

personnes. soit 63.3% de Ia population âgée de 15 ans et plus (a l'exclusion des 
pensionnaires des institutions, des membres a temps plein des Forces armées 
canadiennes, des residents du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et des 
residents des reserves indiennes); sur ce nombre, 10,369,000 travaillaient et 838,000 
étaient en chómage. Le tableau I indique l'accroissement de la population active au 
cours de Ia période 1970-79. De 1970 a 1979, cet accroissement provenait de 
l'augmentation de Ia population agée de 15 ans et plus ainsi que de Ia hausse du taux 
d'activité. (Le taux d'activité représente le pourcentage de Ia population qui, en age 

1. Caractéristiques de Ia population active, moyennes annuelles, 1970-79 

Population Personnes Taux Taux 
Annêe Population' active 	occupees ChOmeurs d'activité de chómage 

(millers) (pourcen tage) 
1970 14.528 8.395 	7.919 476 57.8 5.7 
1971 14,872 8.639 	8.104 535 58.1 6.2 
1972 15.186 8.897 	8.344 553 58.6 6.2 
1973 15.526 9,276 	8,761 515 59.7 5.5 
1974 15.924 9.639 	9.125 514 60.5 5.3 
1975 16,323 9,974 	9,284 690 61.1 6.9 
1976 16706 10,206 	9,479 727 61.1 7.1 
1977 17,057 10.498 	9.548 850 61.5 8.1 
1978 17,381 10.882 	9.972 911 62.6 8.4 
1979 17,691 11,207 	10.369 838 63.3 7.5 

Personnes igees do 15 ans et plus, a l'exclusion des pensionnaires d'institutions, des membres a temps plein 
des Forces armées canadiennes, des residents du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et des residents 
des reserves indiennes. 
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de travailler, fait partie de Ia population active.) La principale cause daugmentation 
du taux d'activitt' global demeure Ia hausse du taux chez les femmes de tous ages. 

Le tableau 2 montre qu'entre 1978 et 1979 le nombre de personnes occupêes a 
augmenté de 397.000. Entre 1978 et 1979, les personnes ágées de 15 a 24 ans, au 
nombre de 139,000, figuraient pour 35% de l'augmentation totale, contre leur part de 
28% entre 1970 et 1978. L'augmentation de 1978 a 1979, chez les personnes ágées de 
25 ans et plus, était de 258,000 ou 65%. 

Le tableau 3 indique la repartition du chOmage par principaux groupes d'áge et par 
sexe pour 1970 et 1979 et Ia redistribution proportionnelle du chomage global des 
hommes adultes par rapport aux femmes adultes et aux personnes ágées de 15 a 24 
ans, Plus précisément. les hommes ágés de 25 ans et plus représentalent 37% des 
chOmeurs en 1970, mais seulement 28% en 1979, alors que Ia proportion pour les 

2. Personnes occupees, selon Page et le sexe, moyennes annuelles, 1973-79 

Ageetsexe 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 

(milliers) 
Toutes personnes occupees 8,761 9.125 9,284 9.479 9.648 9.972 10.369 

Hommes ................ 5,678 5,870 5,903 5.965 6.031 6,148 6,347 
Femmes ............... 3.083 3,255 3,361 3,515 3.617 3.824 4.022 

Personnes oaupêes, 15-24 ens 2,230 2,374 2,376 2.393 2,417 2,493 2.632 
Hommes ................ 1,230 1,310 1.299 1,299 1,317 1.352 1.428 
Femmes ............ .... 1,000 1,064 1,077 1.094 1,100 1,141 1,204 

Personnes occupees, 25 ans + 6,531 6.751 6.908 7.088 7.231 7.479 7,737 
Hommes ................ 4,448 4,559 4,605 4.666 4,714 4.796 4,919 
Femmes ................ 2,083 2,192 2.304 2.421 2.517 2,683 2.818 

3. Chômeurs, selon Page et le sexe et par province, moyennes annuelles, 
1970 et 1979 

Ageetsexe 

Nombre de uhómeurs 

1970 	1979 Province 

Taux de chomage 

1970 	1979 

(milliers) (pourcentage) 
Ensemble des chOmeurs ....... 476 838 Nfld. 7.3 	15.4 

Hommes ................... 312 452 PEI - - 	12.3 
Femmes ................... 164 386 NS 5.3 	10.2 

NB 6.3 	11.1 

Chómeurs, 15-24 ans .......... 214 393 Quo. 7.0 	 9.6 
Hommes ................... 133 218 Oft. 4.4 	 6.5 
Femmes ................... 81 175 Man. 5.3 	 5.4 

Seek. 4.2 	 4.2 
Chómeurs, 25 ans + ........... 262 445 

Hommes ................... 178 234 AIta. 5.1 	 3.9 
Femmes ................... 84 211 BC 7.7 	 7.7 

-. Nombres infimes. 



I 

vplk r - 

Cuisine morierne drj,i chant ,;t,,t i 	)I 	11 	In \nr (IJ Ii! .Uj 

4. Gains hebdomadaires moyens des salaries dans certaines branches 
d'activité et dans l'ensemble des branches', 

moyennes annuelles, 1961, 1978 et 1979 

Branche et province 

Gains hebdomadaires 
moyens 

1961 	1978' 1979' 

Taux 
d'augmentation 

1961 	1978 
a 	a 
1979' 	1979' 

$ $ $ 
Branche 

Foréts 	............................... 7902 326.48 360.89 356.7 10.5 
Mines, broyage compris ................ 95.57 376.40 419.40 338.8 11.4 
Industries manufacturières ............. 81.55 285.67 311.19 281.6 8.9 
Bien durables ......................... 88.22 305.97 331.44 275.7 8.3 
Biens non durables .................... 76.17 266.13 291.33 282.5 9.5 
Construction 	......................... 86.93 389.64 422.28 385.8 8.4 
Transports, communications 

et autres services publics ............. 82.47 313.28 341.45 314.0 9.0 
Commerce 	........................... 64.54 201.79 218.75 238.9 8.4 
Finances, assurances et affaires 

immobilieres 	....................... 72.82 248.43 272.10 273.7 9.5 
Services ............................ 	.. 57.87 180.00 193.30 234.0 7.4 
Ensemble des branches' ................ 78.24 265.37 288.25 268.4 8.6 

Ensemble des branches par province 
Terre-Neuve 	......................... 71.06 248.36 271.64 282.3 9.4 
lle-du-Prince-Edouard ................. 54.91 196.72 209.77 282.0 6.6 
Nouvelle-cosse ...................... 63.72 223.72 245.23 284.9 9.6 
Nouveau-Brunswick................... 63.62 23239 256.49 303.2 10.1 
Québec 	.............................. 75.87 262.82 284.37 275.8 8.2 
Ontario .............................. 81.30 264.04 285.57 251.3 8.2 
Manitoba 	............................ 73.66 239,71 259.00 251.6 8.0 
Saskatchewan ........................ 74.38 250.44 275.79 271.1 10.1 
Alberta 	.............................. 80.29 276.32 306.79 2811 11.0 
Colombie-Britannique ................. 84.99 301.26 324.14 281.4 7.6 

'eLensemble des branches comprend toutes lea activités sauf l'agriculture. Ia péche et le piégeage. 
l'enseignement et lea services annexes, las services sanitaires et sociaux. lea organisations religieuaes, lea 
ménages, et I'administration publique et Ia defense. Toutes lea statistiques sont établies d'apres lea 
declarations d'entreprises employant 20 personnes ou plus pendant an mois quelconque de 
lannée. 'Données provisoires. 
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5. Gains horaires moyens et durée moyenne de Is semaine de travail des salaries 
rémunérés a l'heure, moyennes annuelles, 1961, 1978 et 1979 

lJurée moyenne 
Gains horaires de Ia semaine Augmentation Variation 
moyens (GHM) de travail (DMST) desGHM de Is DMS'I 

1961 1978 1961 1978 
it a a a 

Branche at province 1961 	1978 	1979' 1961 	1978 	1979' 1979' 1979' 1979' 1979' 

$ 	$ 	$ (heures)  
Branche 
Mines. broyage compris. . . - 2.13 	8.75 	9.66 41.8 	40.5 	41.1 353.5 10.4 -1.7 +1.5 
Industries manufacturiéres 1.83 	6.84 	7.44 40.6 	38.8 	38.8 306.6 8.8 -4.4 - 
Biensdurables 	........... 2.00 	7.30 	7,90 40.9 	39.6 	39.5 295.0 8.2 -3.4 -0.3 
Biens non durables ........ 1.69 	6.34 	8.93 40.3 	37.9 	38.1 310.1 9.3 -5.5 +0.5 
Construction ............. 2.06 	10.28 	11.04 40.9 	39.0 	39.4 435.9 7.4 -3.7 +1.0 
Bâtiment 	................ 2.16 	10.35 	11.24 38.9 	37.3 	37.9 420.4 8.6 -2.6 +1.6 
TravauxdegCnie ......... 1.90 	10.18 	10.68 44.8 	42.1 	42.6 482.1 4.9 4.9 +1.2 

Industries manufacturièras 
par provinc& 

Terre-Neuve ............. 1.69 	6.33 	6.79 40.5 	37.4 	37.6 301,8 7.3 -7.7 +0,5 
Nouvelle-Ecosse .......... 1.58 	6,03 	6.65 40.3 	38.1 	38.3 320.9 10.3 -5.2 +0.5 
Nouveau-Brunswick ...... 1.55 	6.24 	6.79 40.9 	38.5 	38.8 338.1 8.8 -5.4 +0,8 
Québec ....... 	...... 	..... 1.55 	8.22 	6.80 41.5 	39.1 	38.9 312.1 9.3 -6.7 -0.5 
Ontario.................. 1.94 	6.91 	7.48 40.5 	39.3 	39.4 285.6 8.2 -2.8 +0.3 
Manitoba ............... . 1,67 	8.01 	6.53 39.7 	37.2 	37.3 291.0 8.7 -6.4 +0.3 
Saskatchewan ......... ... 1.98 	7.30 	8.06 39.0 	37.4 	37.0 307.1 10.4 -5.4 -1.1 
Alberta ......... 	......... 1.96 	7.48 	8.21 39.7 	37.8 	37.9 318.9 10.1 -4.7 +0.3 
Colombie-Britannique ..... 2.23 	8.95 	9.73 37.7 	36.4 	36.3 336.3 8.7 3.9 -0.3 

Données 	provisoirea. 'Lea données concernant 	lIle-du-Prince-Edouard ne sont pas dispon 
bles. 	-Nèant ou zero. 

femmes du méme groupe dage a grimpé de 18% a 25% et pour les personnes ãgées de 
15 a 24 ans, de 45% a 47%. Le tableau 3 montre egalement que l'êcart dans les taux de 
chomage provinciaux sest accentué entre 1970 et 1979. 

Gains et durée du travail 
Statistique Canada recueiile des renseignements sur les gains hebdomadaire. 

moyens. Ia durée moyenne de la semaine de travail et les gains horaires moyen. 
dans le cadre de son enquête mensuelle sur l'emploi. Ia rémunération et les heures 
personnes. Lenquéte est menée auprés d'entreprises comptant 20 salaries ou plus 
pendant un mois quelconque de l'année: ces entreprises figurent pour pres de 7541) 
de lemploi dans le secteur commercial non agricole au Canada. 

Gains hebdomadaires moyens. Les gains hebdomadaires moyens des travailleurs 
de l'ensemble des branches dactivité observées s'élevaient a $288.25 en 1979, soil 
une augmentation de 8.6% par rapport a 1978. Les hausses se situaient entre 7.4% 
dans les services et 11.4% dans l'industrie miniére (y compris le broyage). Au niveau 
provincial, elles s'èchelonnaient entre 6.6% (lie-du-Prince-Edouard) et 11% 
(Alberta). 

Gains horaires moyens 1 . En 1979, les gains horaires moyens ont augmenté de 
10.4% dans les industries minières, 8.8% dans les industries manufacturières et 7.4% 

'Les chifires sur les gains horaires moyens ci Is durée moyenne de Is semsine de travail ne visent que lea 
salaries pour lesquels on dispose de donnees aur lea heures de travail. 
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dans la construction. Au niveau provincial, les augmentations dans le secteur 
manufacturier oscillaient entre 7,3% a Terre-Neuve et 10.4% en Saskatchewan. 

Durée moyenne de Ia semaine de travail'. De 1978 a 1979 Ia durée moyenne de Ia 
semaine de travail a augmenté dans toutes les industries a lexception du secteur 
manufacturier ou II n'y avait pas de changement. La moyenne des heures travaillées 
dans lindustrie manufacturière s'est accrue dans toutes les provinces sauf Québec. 
Saskatchewan et Colombie-Britannique oü on a enregistré des baisses. 

La Commission de Ia Fonction publique 
La Commission de Ia Fonction publique est un organisme indépendant, 

responsable devant le Parlement, qui a le droit exciusif de procéder a des 
nominations a et au sein de la Fonction publique. En plus d'être habilitée a 
administrer les programmes de formation et de perfectionnement du personnel et a 
aider les sous-ministres a les réaliser, Ia Commission. depuis 1972, est chargée 
d'enquéter sur les divers cas de prétendue discrimination, dans le cadre de la Loi sur 
I'emploi dans la Fonction publique. 

La Commission peut créer des comités pour statuer sur les appels interjetés contre 
certaines decisions en matière de dotation ainsi que sur les allegations de sectarisme 
politique. 

Elle est autorisée a déléguer aux sous-ministres tous ses pouvoirs sauf ceux 
concernant les appels et les enquêtes. Elle les a delegues en ce qui regarde les 
categories de l'exploita.tion et du soutien administratif. Quant aux categories de 
l'administration et du service extérieur, des techniciens et des scientifiques et 
spécialistes, Ia Commission a délégué certains pouvoirs tout en demeurant le 
principal orgañisme de recrutement de Ia Fonction publique. 

La Commission joue le rOle de gardienne du principe du mérite dans la dotation 
des postes de Ia Fonction publique, ainsi veille-t-elle a ce que des normes élevées de 
competence soient maintenues dans les services de l'Etat, tout en s'assurant que les 
deux groupes y sont adéquatement représentés; que le niveau de bilinguisme 
prescrit par le gouvernement y est respecté; qu'on y offre a tous les mémes chances 
d'emploi et d'avancement indépendamment du sexe, de Ia race, de l'origine 
nationale ou de Ia religion; et qu'on y en encourage I'embauche de personnes 
handicapees ou appartenant a des groupes sous-représentés. 

En plus d'offrir des cours interministériels d'administration publique. de 
formation professionnelle et de perfectionnement des cadres, Ia Commission 
remplit auprés des sous-ministres le rOle de conseil et met a Ia disposition des 
employes divers services de formation et de perfectionnement afin de les preparer a 
des táches spécialisées ou a des postes superieurs dans l'administration et Ia gestion. 

La Commission s'assure que les fonctionnaires répondent aux exigences 
linguistiques de leur poste et que les titulaires ou candidats choisis qui ny satisfont 
pas recoivent une formation dans leur langue officielle seconde. II lui incombe aussi 
d'êtablir la méthode d'évaluation des connaissances linguistiques et de determiner 
le niveau de connaissance ou de competence linguistique des candidats. 

Organisations de travailleurs 
L'effectif des organisations de travailleurs au Canada en 1980 était de 3,396,721, 

dont 68.5% environ appartenaient a des syndicats affiliés au Congres du travail du 
Canada (CTC), 5.5% 5 des syndicats affiliés 5 Ia Confederation des syndicats 
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nationaux (CSN). 1.3% a des syndicats affiliés a Ia Centrale des syndicats 
democratiques (CSD) et 0.8% a des syndicats affiliés a La Confédération des 
syndicats canadiens (CSC); les 23.8% restants étaient membres de syndicats 
nationaux et internationaux non affiliés et d'organisations locales indépendantes. 

Sur l'effectif total. 46.3% appartenaient a des syndicats internationaux, dont les 
sixes sociaux se trouvent aux Etats-Unis. 

Seize syndicats ont déclaré un effectif d'au moms 50,000 en 1980. Les cinq 
principaux étaient: le Syndicat canadien de Ia Fonction publique (257.180): les 
Métallurgistes unis d'Amerique (203,000); le Syndical national des fonctionnaires 
provinciaux (195,754); l'Alliance de la Fonction publique du Canada (155.731): et le 
Syndicat international des travailleurs unis de l'automobile. de l'aéronautique et de 
I'astronautique et des instruments aratoires d'Amerique (130,000). 

Pour lensemhle des truvailleurs ci des éiuhljssements indus-
iriels enquetes compioni 20 employés ou plus duos on mois 
quelconque de I'unnée, le s,luir lwhrh,rnufnrc moyen êiait de 
$288 . 25 am 1979. 

5 
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Les augmentations de saluire hehdomadrnre obtenues en 1979 dons 
les diverscs provinces ont vane de 6.6% en IIe-du-Pnince-Edouurri a 
11% en Alberta. 

Assurance-chômage 
La Loi sur 1assurance-ch6mage a été adoptée en 1940. Depuis, la structure 

fondamentale de Ia Loi n'a pas change, mais par suite de diverses modifications le 
régime a été étendu a de nouvelles categories de travailleurs, et les taux des 
cotisations et des prestations ant été haussés suivant l'évolution de l'économie. 

En 1968, lorsque le Parlement a approuvé une hausse des cotisations et des 
prestations et elargi le champ d'application du régime. Ia Commission d'assurance-
chómage (maintenant la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada) a 
èté chargée de procéder a un examen complet du programme et de recommander 
tout changement susceptible den améliorer les principes directeurs et Ia structure.. 
La Loi sur l'assurance-chOmage de 1971 a èté le fruit détudes approfondies. Elle vise 
a aider les travailleurs dont le chOmage, 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 1979, les prestations versées sous le régime de 
cette Loi se chiffraient a $4,008 millions. 

Depuis 1972, tous les actifs pour lesquels ii existe une relation employeur-salarié, 
ainsi que les membres des Forces armées, sont couverts par le régime. En sont 
exclues, les personnes rémunérèes travaillant moms de 20 heures par semaine, 
celles rémunérées a Ia pièce ou a Ia commission recevant mains de 30% des gains 
hebdomadaires assurables ($79.50 par semaine en 1979) et les personnes ágèes de 65 
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ans et plus. A l'áge de 65 ans. Ia personne n'est plus couverte, ne pale plus de 
cotisations et n'a plus droit aux prestations. En décembre 1979, on estimait le 
nombre d'assurés a 10 millions. 

Employeurs et salaries acquittent le coUt des prestations de période initiale 
régulière et les frais d'administration en plus du coUt des prestations prolongées 
jusqu'au seuil du taux de chomage pour une année donnée (fondé sur une moyenne 
mobile de huit ans). Its défrayent aussi Ia totalité des prestations spéciales (maladie, 
maternité et retraite). La participation de l'Etat se limite au coUt des prestations de 
prolongation régionales. du coüt de prestations aux pecheurs autonomes et de 
lexcédent des prestations réguliêres initiales et des prestations prolongêes par 
rapport au seuil déterminé. II n'existe pas de caisse, et les cot isations des employeurs 
et des salaries sont raustées tous les ans. En 1979, Ia cotisation maximale de 
l'employé(e) s'est établie a $3.58. L'employeur acquitte 1.4 fois le taux exigé de 
l'employé(e). 

Selon le nouveau programme, la durêe des prestations nest pas uniquement 
fonction de la durée de l'emploi. Un prestataire peut obtenir un maximum de 50 
semaines, suivant ses antécédents de travail et la conjoncture economique. a 
condition d'avoir payé au moms 10 semaines de cotisations au cours des 52 derniêres 
semaines et d'être disponible, capable de travailler et a Ia recherche d'un emploi. Les 
personnes comptant 20 semaines ou plus de gains assures (dites <cprestataires de Ia 
premiere categorie>) ont droit a un éventail plus large de prestations, dont le 
versement de prestations lorsque la perte des gains a été causée par la maladie ou Ia 
grossesse, et trois semaines de prestations de retraite pour les travailleurs áês. Le 
requerant ne peut pas recevoir de prestation avant la fin d'un délai 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 CO interrompus a 
cause d'une maladie, dun accident ou dune mise en quarantairle (a l'exclusion des 
travailleurs indemnisés par la Commission des accidents du travail) peuvent 
toucher des prestations de maladie pendant au pIus 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 Ia date prévue de l'accouchement. 

Les prestations de retraite sont payables pour trois semaines. Elles sont versées en 
un montant global aux prestataires de la premiere catégorie ages de 65 ans. Les 
personnes qui ont plus Je 65 ans doivent faire leur demande dans les 32 semaines 
qui précédent leur 65e anniversaire de naissance. car les semaines d'emploi ne 
comptent plus aprés cette date. Les prestations sont versées sans délai de carence et 
sans egard aux gains ou a Ia disponibilité. 

Le taux des prestations est dans tous les cas êgal a 60% de la moyenne des gains 
assures durant Ia période de référence, le maximum en 1979 étant de $159 par 
semaine. Les gains assurables maximum, et par consequent les prestations 
maximum, font I'objet dun rajustement annuel fondé sur un indice établi d'aprês la 
masse salariale des Canadiens. En 1979, le montant maximum des gains 
hebdomadaires assurables était de $265. 

Tout revenu du travail dépassant 25% du taux des prestations est déduit du 
montant des prestations a verser. Dans le cas d'une maladie ou d'une grossesse, on 
déduit I'indemnisation pour perte de salaire des prestations de chOmage après le 
délai de carence. Tout revenu lie au travail est porte en deduction durant et apres ce 
délai. 
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Industrie 

Croissance et evolution de l'industrie 
Au Canada, l'expansion prolongée de la production intêrieure qui avail 

caracterisé les années 60 s'est atténuée au debut des année 70 pour prendre fin en 
1974. De 1974 a 1975, ii n'y a eu pratiquement aucune augmentation de la production. 
me certaine reprise s'est amorcée dans la seconde moitié de 1975, et s'est poursuivie 

jusqu'en 1976. A partir du milieu de 1976, la reprise a perdu de sa vigueur: la 
croissance a ralenti pendant le reste de la décennie. 

La période 1961-71 
I 'expansion des années 60 a été manifeste dans Ia plupart des grands secteurs de 

Itsunomie. Le produit intérieur reel s'est accru de 75.4% entre 1961 et 1971, mais les 
industries primaires (a l'exclusion des mines), Ia construction, le commerce de 
detail, les administrations locales et l'administration fédérale n'ont Pu egaler ce taux 
tie croissance. La progression de 83.1% du cOté des mines, carrières et puits de 
petrole provenait de fortes augmentations de Ia production de minerai de fer, de 
petrole brut et de gaz naturel. Les gains réalisés par les industries manufacturières 
ont haussé de 83.3% le taux global de croissance dans ce secteur par rapport a 1961, 
h's gains h's plus importants avant 'tC observes pour Ic maiCricl de transport (en 
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particulier les véhicules automobiles), les produits chimiques, les produits en metal 
et les machines. Un large éventail de services ont connu des taux de croissance de la 
production supérieurs au taux d'accroissement global du produit intérieur reel. Les 
transports aériens, les transports ferroviaires et lenseignement oft affiché les plus 
forts taux de croissance parmi les services, avec des gains respectifs de 253.2%, 82.9% 
et 132.5%. Deux grandes divisions d'activité économique—qui interviennent 
ensemble pour plus du quart de Ia production intérieure, services socio-culturels, 
commerciaux et personnels, et finances, assurances et affaires immobilières—ont 
affiché des taux de croissance de 87.6% et 76.9% respectivement. 

La croissance et l'évolution de l'activité économique de 1961 a 1971 doivent être 
envisagées dans Ia perspective d'une evolution globale de l'économie. Certains 
changements sont a trés long terme et permanents, d'autres sont a court terme 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 probablemerit le 
passage d'une économie de hiens a une économie de services. Ce mouvement s'est 
amorcé avant que les statistiques ne viennent le mesurer. En 1949, par exemple, 53% 
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de la 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 l'agriculture, a Ia production 
intérieure totale a diminué. La contribution de ces industries (agriculture, 
exploitation forestiere. péche, 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 manufacturiéres a également 
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, tandis que les industries de biens durables ont affiché une 
augmentation resultant en partie de l'accroissement de Ia contribution des 
fabricants de pièces et accessoires d'automobile et des fabricants de produits 
electriques. 

Le changement le plus marqué au niveau structurel est attribuable a Ia croissance 
relative de l'enseignement et des services annexes. Lapport de ces activités au 
produit intérieur total a plus que quadruple, passant de 1.6% en 1949 a 6.5% en 1971, 
en raison de Ia progression de I'enseignement postsecondaire. 

Les services sanitaires et sociaux ont aussi connu une progression importante, 
leur part du produit intérleur total ayant passé de 2.3% en 1949 a 5.3% en 1971. Dans 
le cas des finances, assurances et affaires immobilières, Ia proportion a grimpé de 
9.1% en 1949 a 12.0% en 1971: les services informatiques ont également ajouté a la 
croissance du secteur des services. 
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La période 1971-79 
Cette période a débuté, en 1971, avec une production record en agriculture et des 

niveaux trés élevés de production dans Ia fabrication de materiel de transport, en 
particulier de véhicules automobiles. Toutefois, l'agriculture a sensiblement 
régressé en 1972 et n'a pas fait particulièrement bonne figure en 1973, année oü la 
production a atteint des niveaux élevés dans la plupart des secteurs de l'économie. 

Le fléchissement marqué de l'activité amorcé en 1974 était attribuable pour une 
part au ralentissement de Is croissance dans le groupe des services, mais surtout aux 
fortes baisses enregistrées dans les industries de biens. Sur une période dun an. soit 
du premier trimestre de 1974 au premier trimestre de 1975, le taux de croissance des 
services est tombé de 5.9%, moyenne établie entre 1971 et 1974, a 2.5%: dans le cas 
des industries de biens, le taux de croissance (4.9%) des années 1971 a 1974 a cédC la 
place a une baisse de 5.3% durant les 12 mois considérés. 

Ce n'est qu'au dernier trimestre de 1975 qu'on a constaté une reprise de 
l'économie; Ia relance vigoureuse des industries de biens devait alimenter cette 
reprise jusqu'en mai 1976. Entre octobre 1975 et mai 1976, les industries de biens. le 
secteur des services et le produit intérieur total ont progressé de 6.7%, 2.60H) et 4.9% 
respectivement. 

Le ralentissement de la croissance entre mai 1976 et la fin de l'année provenait 
surtout de la baisse observée dans la construction non résidentielle, bien quun 

Calgary (A lb.) ( r 	tart niJit tint' rapitle exferrt 
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certain nombre d'autres industries aient également régressé durant cette période, 
notamment les pates et papiers, Ia fonte et laffinage, la construction résidentielle et 
les industries de fabrication de materiel de transport. 

Par ailleurs, les services ont affiché en général 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% du produit intérieur total, ont affiche une forte 
croissance entre mai et décembre 1976. 

Pour le reste de la décennie, de 1976 a 1979, aucun secteur de léconomie na 
montré de vigueur particulière; la croissance de Ia production pour l'ensemble de 
l'économie intérieure a été plus faible au cours de cette période quau debut des 
années 70. Depuis les derniers mois de 1979 jusqu'au debut de 1980, léconomie a 
manifesté des signes de recession. La décennie 1980 débute donc sous Ia menace 
dune croissance économique encore plus faible que celle qui a marqué Ia fin des 
années 70. 

Dépenses d'investissement 
La progression constante du revenu au Canada depend, entre autres, de Ia capacité 

de production et de vente de biens et services. Cette capacité et son utflisation 

ileporotron et remlse au point de réuctrcurs duvions des Iorces arnrdm. ci cc ( , IIiIIIJII, ctcrris tin c,rrIiccr dc 
Mis.sissricjge (Ont). 
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étuges. Ic plus cicve de Winnipeg. 

efficace sont elles-mémes largement tributaires de l'importance de l'investissement 
<neuf dens les mines, les usines, les magasins. les installations de production 
d'énergie, le materiel de communication et de transport, les hópitaux, les écoles. les 
routes, les pares, et de toutes autres formes dinvestissement qui stimuteront Ia 
production de biens et services dans lavenir. 

Chaque annêe, les investissements font l'objet d'enquétes periodiques dont les 
résultats paraissent sous forme de statistiques sur les dépenses au titre du logement, 
de la construction non résidentielle et des machines et du materiel. line enquéte sur 
les projets d'investissement est menée auprès d'environ 24,000 établissements, et en 
faisant les ajustements nécessaires pour tenir compte des étabtissements non 
enquétés et non déclarants on assure Ia quasi-totalité de I'observation. Dans 
quelques domaines, par exemple agriculture, péche et logement, on établit des 
estimations des dépenses de facon indépendante en se fondant sur les tendances 
courantes et sur lopinion dexperts. 



198 	 LE CANADA, 1980-81 

1. Résumé des dépenses d'investissement et de reparation, par secteur, 
19791 et 198O 

Investissement 	 Investissement et reparation 

Secteur 
Cons- 
truction 

Machines 
et 
materiel 

Total 
partiel 

Cons- 
truction 

Machines 
et 
materiel Total 

(millions de dollars) 
Agriculture et péche . . . .1979 831.1 3529.9 4,361.0 1,159.2 4,165.1 5,324.3 

1980 967.3 3,938.0 4,905.3 1,347.2 4,683.2 6,030.4 
Foréts 	................. 1979 140.0 162.7 302.7 190.5 370.5 561.0 

1980 135.1 189.2 324.3 187.1 407.3 594.4 
Mines, carrieres et 

puits de pétrole ....... 1979 4311.1 961.5 5,272.6 4,734.7 2,057.3 6792.0 
1980 5,764.8 1,399.7 7,164.5 6,219.0 2,566.9 8785.9 

Construction ........... 1979 155.3 615.7 971.0 179.5 1,438.8 1618.3 
1980 170.1 894.1 1,064.2 193.6 1,577.0 1,770.8 

Industries 
manufactunères ...... 1979 1663.6 5,656.8 7320.4 2,273.0 8,942.1 11.215,1 

198.0 1,820.1 7,252.6 9,072.7 2,496.5 10,794.9 13,291.4 
Services publics......... 1979 6,099.8 5,783.5 11,883.3 7.195,0 8,367.2 15,562.2 

1980 6.802,6 6,165.8 12,968.4 8,005.0 8,984.6 16989.6 
Commerce 	............. 1979 456.0 912.2 1,368.2 582.4 1,102.2 1684.6 

1980 495.2 988.1 1,483.3 631.8 1,190.1 1,821.9 
Finances, assurances et 

affaires immobilieres. .1979 2.778,7 333.2 3,111.9 2,981.8 407.4 3,389.2 
1980 3.077,7 373.1 3,450.8 3,303.5 456.3 3,759.6 

Services commerciaux ... 1979 491.4 2,782.3 3,273.7 552.8 3,069.5 3,822.3 
1980 566.4 1225.8 3,792.2 633.5 3.535,9 4,169.4 

Institutions ............. 1979 1,378.2 372.9 1,751.1 1,654.0 472.2 2,126.2 
1980 1,492.1 389.0 1,881.1 1.797,7 494.2 2.291,9 

Ministéres 	............. 1979 5,683.6 659.5 6,343.1 6,715.5 872.8 7,588.3 
1980 5,975.8 725.0 6,700.6 7,061.2 946.1 8,007.3 

Logement .............. 1979 11,481.7 - 11,481.7 14,152,6 - 14,152.6 
1980 11.529,5 - 11,529.5 14,540.2 - 14,540.2 

Total 	.................. 1979 35,470,5 21,970.2 57,440.7 42.371,0 31,265.1 73.636,1 
1980 38,796.5 25,540.4 64,336.9 46,416.3 35,636.5 82,052.8 

'Dépenses réelles provisoires. 	Estimations provisoires, 	- Néant on zero 

Les renseignements sur les projets d'investissement permettent de connaitre La 
situation du marché tant dans l'ensemble de l'éConomie que dans des secteurs 
particuliers. Comme ces dépenses interviennent pour une proportion importante et 
relativement variable de la dépense nationale brute, l'ampleur et Ia nature du 
programme d'investissement permettent de prévoir les pressions auxquelles seront 
soumises les capacités de production de l'économie pendant Ia période visée par 
l'enquéte. En outre. les renseignements sur I'ampleur relative du programme 
d'investissement projeté, tant pour ce qui concerne l'ensemble des activités 
économiques que pour chacune d'elles, révèlent la facon dont les chefs d'entreprise 
envisagent Ia demande future du marché par rapport a La capacité de production. Les 
depenses de reparation non capitalisées au chapitre des constructions, des machines 
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et du materiel sont egalement indiquees. mais séparément. En prenant en compte 
ces depenses, on obtient une We plus precise des ressources humaines et 
matérielles qu'exigera I'exécution du programme. 

Dépenses provinciales 
Les dépenses indiquées pour chaque province ou territoire représentent Ia valeur 

des travaux de construction et des machines et du materiel acquis en vue d'être 
utilisés dans Ia province ou le territoire. Ces dépenses représentent un apport brut a 

2. Résumé des dépenses d'investissement et de reparation, par province, 
1979' et 1980 

Investissement Investissement et reparation 

Ma- Ma- 
Province 	 Cons- 	chines Cons- 	chines 
ou 	 trllc- 	et Total 	truc- 	et 
territoire 	 tion 	materiel' partiel 	tion 	materiel 	Total 

(millions de dollars) 
Region de lAtlantique 

Terre-Neuve ......... 1979 689.3 309.9 999.2 806.8 548.7 1,355.5 
1980 702.9 386.0 1088.9 831.2 638.8 1,470.0 

tle-du-Prince-douard.197g 134.0 55.6 189.6 164.5 61.9 248.4 
1980 144.6 64.9 209.5 178.8 93.8 272.6 

Nouvelle-Ecosse ...... 1979 896.6 471,7 1,368.3 1.122,4 704.0 1,826.4 
1980 991.5 497,7 1,489.2 1,240.2 752.0 1,992.2 

Nouveau-Brunswük.. 1979 916.4 714.3 1,630.7 1.078,1 924.7 2,002.8 
1980 852.0 620.3 1,472.3 1,030.0 847.9 1,877.9 

Total, region de 
l'Atlantique ...... 1979 2,838.3 1,551.5 4,187.8 3,171.8 2,259.3 5,431.1 

1980 2,691.0 1,568.9 4,259.9 3,280.2 2,332.5 5,612.7 
Québec ............... 1979 7,743.4 4,318.1 12,059.5 9,395.0 6,226.0 15,821.0 

1980 7,967.5 4,824.1 12,791.6 9,797.7 6,699.8 16,697.5 
Ontario ............... 1979 9,213.0 7,613.9 16,826.9 11,538.5 11,003.0 22,541.5 

1980 9,695.2 9,537.1 19,232.3 12,260.6 13,214.5 25,475.1 
Region des Prairies 

Manitoba 	........... 1979 1,155.2 871.5 2,026.7 1,451.9 1,249.1 2,701.0 
1980 1,178.3 949.4 2,127.7 1,509.9 1,369.5 2,879.4 

Saskatchewan ....... 1979 1,895.1 1,344.5 3,039.6 2,046.6 1,773.8 3,820.4 
1980 1,959.1 1,543.1 3,502.2 2,339.6 2,029.0 4,368.6 

Alberta 	............. 1979 8,161.4 3,415.3 11,576.7 9,051.5 4,521.3 13,572.8 
1980 9,663.3 3.716,5 13,379.8 10,656.7 4,913.3 15,570.0 

Total, region des 
Prairies ............ 1979 11,011.7 5,831.3 16,643.0 12,550.0 7,544.2 20,094.2 

1980 12,800.7 6,209.0 19,009.7 14,506.2 8,311.8 22.818,0 
Colombie-Britannique . . .1979 4,473.0 2,702.3 7,175.3 5,297.4 4,017.1 9,314,5 

1980 5,263.5 3,178.8 8,442.3 6,165.4 4,591.4 10,756.8 
Yukon el Territoires 

du Nord-Ouest .... 	... 1979 393.1 155.1 548.2 418.3 215.5 633.8 
1980 378.6 222.5 601.1 406.2 286.5 692.7 

Total, Canada........... 1979 35,470.5 21,970.2 57,440.7 42,371.0 31,285.1 73,636.1 
1980 38,796.5 25,540.4 64,336.9 46,416.3 35,636.5 82,052.8 

Estimations 	provisoires. • Previsions. • Les investissements 	en machines 	et materiel 
comprennent une estimation pour les postes imputes aux dépenses dexploitation. dans les totaux pour les 
industries manufacturières, les services publics et Ia commerce. 
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lequipement de Ia province ou du territoire, et refletent I'activité économique de la 
region. Par ailleurs, elles peuvent également entrainer un accroissement de lemploi 
et du revenu et ainsi profiter a dautres regions. Par exemple, linvestissement de 
millions de dollars en usines et biens d'equipement daris I'Ouest canadien peut 
donner lieu a une activité intense, non seulement dans l'industrie de Ia construction 
dans les provinces de lOuest, mais aussi dans les industries de production de 
machines en Ontario et au Québec. 

II convient de noter qu'il est difficile de faire une repartition géographique precise 
des investissements antérieurs ou prévus, car bon nombre d'entreprises exerçant 
leur activité dans plusieurs provinces ne déclarent ni ne planifient leurs dépenses 
dinvestissement en fonction du facteur géographique. Par consequent, ii a fallu 
faire des repartitions approximatives dans bien des cas, par exemple pour les 
investissements dans le materiel roulant des sociétés ferroviaires, les navires, les 
aéronefs et certains autres éléments. 
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Habitation 
La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est le principal 

agent dont se sect le gouvernement fédéral pour atteindre ses objectifs en matiére 
d'habitation: a cette fin, Ia SociétC applique Ia Loi nationale sur I'habitation. Ses 
activités sont de deux ordres: en premier lieu, elle joue le rOle dune institution 
financiére et administre ses programmes de préts directs sur hypothéque et 
d'assurance des prets hypothécaires. Elle a aussi pour mandat. en taft qu'organisme 
gouvernemental. d'administrer les programmes de logement social et dautres 
programmes connexes tels que les programmes comportant contributions et 
subventions, de conseiller le gouvernement et de poursuivre des activités relatives a 
Ia recherche, a lapplication de nouveaux concepts ci aux normes d'habitation ainsi 
qu'aux relations avec les organismes provinciaux de l'habitation. 

En 1979. Ic volume des préts directs et des placements de Ia SCHL a beaucoup 
diminué 0 Ia suite des changements apportOs, au debut de I'année. 0 Ia politique ci 
aux dispositions législatives qul avaient pour but de faire de plus en plus appel au 
secteur prive phutOt quaux fonds publics pour consentir des prCts hypothécaires 
scion tes dispositions de Ia Loi nationale sur l'habitation. En méme temps que se 
produisait cet important changement. Ia SCHL a dO accorder un volume accru de 
subventions et assumer de plus grands risques en cc qui touche l'assurance 
hypothécaire aux termes de Ia LNFI. 

La SCHL est autorisCe a consentir de nouveaux préts ci a faire des placements en 
vertu de son budget annuel des immobilisations approuvé par Ic gouvernement. En 
1979. Ic budget pour ces genres d'engagements a été nettement inférieur 0 ceux 
approuvés juqu'O 1977. Cette annCe-IO Ic budget approuvé s'élevaitO $1,862 millions: 
en 1978, il a étO reduit a $1,273 millions ci en 1979, 0 $495 millions. Ces reductions 
oft affecte Ia plupart des genres de préts de la SCHL, mais dIes ont eté 
particuliOrement ressenties dans les domaines du logement social, des logements 
construits pour Ia vente ou Ia location, des travaux municipaux d'infrastructure et 
de I'aménagement de terrains. 

La valeur des prèts directs autorisés pour Ic logement social est tombée de $488 
millions en 1978 a $170 millions en 1979: cependant, vu la disposition relative a 
l'assurance hypoihCcaire prévue dans la LNH, les subventions annuelles pour préts 
aux cooperatives ci aux sociétés sans but lucratif et Ia hausse dii supplement de 
loyer, les engagements autorisés de la SCHL, exprimés en nombre de logements a 
subventionner. sont demeurés inchangOs par rapport a 1978. La reduction du volume 
de préts directs pour Ic logement social n'a pas affecté Ic programme de logements 
pour les ruraux et les autochtones, dont Ic niveau d'activité na pas vane de 1978 0 
1979. 

La valeur des préts autorisés pour les logements construits pour Ia vente ou Ia 
location a eté réduite de $207 millions en 1978 0 $58 millions en 1979, parce qu'on a 
mis fin aux programmes daide pour l'accession 0 Ia propriété et pour Ic logement 
locatif. 

Les programmes de préts directs pour travaux d'infrastructure not cessé a Ia fin de 
1978, sauf certaines augmentations de préts déjà approuvés. Les préts directs a eel 
effet et les remises dune partie de ces préts ont Cté remplacés par Ic Programme de 
contribution aux services communautaires. au  moyen duquel Ic fOdéral couvre une 
panic des frais dun vaste éventail de travaux municipaux. Dc méme, les préts 
directs de Ia SCI-IL pour I'amenagement de terrains n'Otaient plus disponibles après 
1978. En vertu d'ententes fédérales-provinciales. la  SCHL a continue d'investir dans 
I'amenagement de terrains déjà acquis mais non dans de nouveaux terrains. 
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Les préts pour la restauration de logements ont diminué en 1979, mais pas autant 
que pour les autres programmes. Vu les rnesures prises pour le logement social, cette 
reduction ne s'est pas appliquee aux subventions, mais seulement aux préts de fonds 
publics; en outre, d'autres dispositions ont permis d'encourager les préteurs privés a 
investir a cette fin, au moms dans les propriétés locatives. Le nombre de logements 
admissibles aux subventions n'a pas change de 1978 a 1979. 

Malgré la reduction appreciable des engagements autorisés au titre des préts 
directs pour 1979, la valeur des engagements approuvés dans l'année a été bien 
inférieure aux montants prescrits. Cette baisse provenait en partie de certaines 
modifications apportées aux programmes dans le second trimestre de 1979, et qui 
ont retardé les mises en chantier. Elle est aussi attribuable en partie a l'évolution de 
la conjoncture économique, qui a entrainé une baisse dans la construction 
d'habitations et le volume des préts hypothécaires. 

La valeur des prets directs et des placements de Ia SCHL a atteint $350 millions en 
1979, sur un budget approuvé de $495 millions. Les engagements pour le logement 
social n'ont pas dépassé $134 millions, sur un budget de $170 millions; quant aux 
logements pour la vente ou la location, leur valeur a atteint $29 millions, soit Ia 
moitié du montant prévu. Ce n'est que pour le Programme d'aide a Ia remise en état 
des logements qu'on a utilisé Ia plus grande partie des sommes autorisées, soit $125 
millions sur $151 millions. 

En 1979, le nombre de mises en chantier n'a été que de 197,049 contre 227,667 en 
1978: le nombre d'achevements a aussi diminué pour s'établir a 226.489 contre 
246.533 en 1978. 

Sur les 197,049 logements mis en chantier en 1979, 48,703 ont bénéficié dune 
forme quelconque d'aide en vertu de Ia LNH, y compris de l'assurance préts. Ce 
chiffre comprenait 12,209 logements sociaux, dont certains construits par des 
groupes et des cooperatives sans but lucratif, tous a l'intention des personnes a 
revenu modique. Les 36,494 autres logements mis en chantier grace a une aide de la 
LNH étaient destinés aux personnes appartenant aux mémes groupes de revenu, 
mais finances pour une bonne part par le secteur privé. 
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Industries manufacturières 
Les industries manufacturières 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 aux exportations, 
elles jouent un rOle clé dans l'économie. 

D'apres l'estimation d'un sondage mensuel auprès des ménages, les industries 
manufacturiéres employaient 2.046,000 personnes en 1979, sur un total de 9298,000 
pour l'ensemble des branches d'activité. Cette enquéte ménages donne une 
estimation un peu plus élevée que l'enquête mensuelle sur les salaries, qui indiquait 
une moyenne de 1,873,900 personnes pour 1979. (En partie, Ia difference semble 
provenir du fait qu'un certain nombre de salaries d'entreprises manufacturiéres ne 
travaillent pas dans des établissements classes parmi le secteur manufacturier par 
l'enquête auprès des employeurs.) 
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3. Industries manufacturières, certaines années entre 1920 a 1979 

Année 
tablis- 

sements Effectifs 

Traite. 
ments 
etsa- 
laires 

Valour 
ajoutée 
par i'ac- 
tivitémanu- 
factur*ère 

Valeur des 
expeditions 
de produits 
depropre 
fabrication' 

(milliers do dollars) 
1920 22.532 598,693 717.494 1,621,273 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 1.267.966 3.896,688 7.902,124 17.554,528 
1955 38,182 1,298.481 4,142,410 8.753.450 19,513,934 
1956 37,425 1,353.020 4,570,692 9,605,425 21,638,749 
1957 33,551 1,340.948 4,778,040 21,452,343 
1958 32.448 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 5,150.503 10,371,284 23,279,804 
1961 33,357 1,352,605 5,701,651 10,434.832 23,438,958 
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 30.858.099 
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 24.264,829 56.190,740 
1973 31,145 1,751.066 15,220,033 28116.119 66,874,393 
1974 31,535 1,785,977 17,558,982 35,084,752 82,455,109 
1975 30,100 1.741,159 19.158.679 36,105.457 88,427,031 
1976 29.053 1.743.047 21,799,733 39.921,910 98,280,777 
1977 27,715 1.704,415 23,592,410 44.110,091 108,852,431 
1978' 31.963 1.790,849 26,577.136 51,682,554 129,022,512 
1970 .. 1,873.900' 30.643.519' 80,210,004' 151.625.000' 

Avant 1952, lea données representent Ia valeur brute de Ia production. 	'Chiffres provisoires. 
Accroissement du nombre des établissements attribuable a une meilleure couverture. • D'aprés lea 
enquétes mensuelles sur I'emploi et lea gains. I Estimation. • D'aprés lea enquetes mensuelles sur lea 
expeditions manufacturières. ..Chiffres non disponibles. Nota: Lea donnees a compter de 1957 ont été 
etablies d'apres l'édition révioée de Jo CA9 et te nouveau concept d'établiasemenl. Les effectifs a compterde 
1961 oft été établis pour l'activite totale des industries manufacturières. 

Les résultats provisoires d'une autre enquéte mensuelle révélent que les 
fthricants canadiens ont expedié en 1979 pour $151.6 milliards de leurs propres 
produits. soit 17.5% de plus qu'en 1978. (L'indice annuel moyen des prix de vente 
dans l'industrie manufacturière a progressé de 14.4% au cours de Ia méme période, et 
l'indice annuel moyen de Ia production industrielle a augmenté de 3.3%.) 

Ii n'existe pas de mesure exacte des exportations manufacturières, mais Si Ion 
considére que les demi-produits et les produits finals constituent un equivalent 
approximatif des produits manufactures, en 1979 les produits manufactures ayant 
été transformés au Canada correspondajent a environ $7 sur $10 d'exportations. Les 
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exportations canadiennes de demi-produits Se chiffraient a $24.4 milliards. et  les 
exportations de produits finals a $20.8 milliards. 

Toutefois, la valeur des produits finals—qui correspondent en gros aux biens 
ayant subi un haul degre de transformation, méme sils comprennent certains 
produits non manufacturés—était 29.5 fois plus élevée qu'en 1961 ($706 millions), et 
Ia valeur des demi-produits était huit fois plus élevée qu'en 1961 ($2,916 millions). 
Cet écart témoigne de Ia croissance des secteurs manufacturiers qui produisent des 
biens dun plus haut degré de transformation. Pour diverses raisons, ces valeurs ne 
peuvent étre rigoureusement comparées a la valeur globale des expeditions des 
industries manufacturieres; elles donnent néanmoins une idée de l'ampleur des 
exportations exprimées sous forme d'expéditions. La production destinée a 
Fexportation serait relativement plus élevée s'fl était possible d'utiliser une mesure 
de Ia valeur ajoutée exportée par les industries manufacturiéres canadiennes, du fait 
que les expeditions globales de ces dernières comportent nécessairement un 
élément de double compte en raison des echanges entre fabricants. 

La majeure partie de l'activité manufacturière au Canada est hautement 
mecanisée, et c'est pourquoi le secteur manufacturier constitue un important 
débouché pour les biens d'equipement. Cette situation provient notamment du fait 
que de nombreuses industries de transformation des ressources naturelles ne 
peuvent étre que des industries de capital, soil des industries qui utilisent beaucoup 
de machines, de materiel et de bátiments en proportion de Ia main-d'ceuvre. Les 
industries produisant des biens d'un haul degré de fabrication comme les machines 
et les automobiles voient leur importance croitre sans cesse. En outre, comme un 
niveau de vie élevé commande des salaires élevés. les entreprises cherchent a garder 
leurs effectifs au strict minimum, ce qui donne souvent lieu a un accroissement de 
Ia mécanisation. 

D'après les résultats d'une enquête sur les intentions d'investissement, on 
prévoyait qu'en 1980 l'industrie manufacturière interviendrait pour 28% des 
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investissements des entreprises et des administrations publiques dans les machines 
et matériels neufs. Ii va sans dire que ces dépenses représentent non seulement un 
accroissement de Ia capacité de production, mais aussi une intensification du 
capital (augmentation de l'équipement par salarié ou par unite de produit). 

La croissance du capital comme facteur de production explique sans doute au 
premier chef la hausse de la productivité du salarié dans l'industrie manufacturière. 
Entre 1961 et 1979, on a observe dans ce secteur un taux moyen d'accroissement du 
volume de la production de 3.9% par heure-personne travaillée. 

La principale industrie manufacturière en 1979. si Ion considère Ia valeur des 
expeditions de ses propres produits, a éte le raffinage du petrole, dont Ia valeur 
totale des expeditions sétablissait a $12.3 milliards, soit environ $2.1 milliards de 
plus qu'en 1978; les prix ont augmenté de 18.3% durant l'année. 11 s'est produit ces 
di'rniéres années des hausses considérables des prix dans cette industrie en vue 
datteindre les prix du marché mondial. 

Au deuxième rang en 1979 venait l'industrie de l'automobile dont la valeur des 
expeditions, évaluée a $11.0 milliards, représentait une augmentation de $0.9 
milliard sur I'année precedente. Les prix ont augmenté de 12.2% par rapport a 1978 
mais Ia production a fléchi a cause de la faiblesse de la demande intérieure et 
extérieure, jointe a Ia vente accrue de véhicules importés qui consomment plus 
efficacement l'essence. Les usines de pates et papiers occupaient le troisième rang 
avec des expeditions de $9.4 milliards, soit une augmentation d'environ $1.8 milliard 
par rapport a 1978. Le produit intérieur reel de l'industrie s'est accru de 2% sur 1978, 
augmentation de faible envergure par rapport a Ia hausse des prix de 19.3% 
intervenue au cours de Ia méme periode. La forte demande extérieure s'est 
maintenue pour la pâte et le papier journal canadiens malgré le ralentissement de 
leconomie américaine. 

Onze industries ont réalisé en 1979 des expeditions dont Ia valeur se situait entre 
S2 et plus de $6 milliards; ce sont, par ordre décroissant: abattage et conditionne-
ment de la viande, $6.6 milliards; sidérurgie, $5.9 milliards; scieries et ateliers de 
rabotage. $5.4 milliards; pièces et accessoires pour véhicules automobiles, $4.3 
milliards; fabricants de machines et materiel divers, $4.2 milliards; industrie Iaitiére, 
$3.9 milliards; emboutissage et matriçage des métaux, $3.0 milliards; industries 
alimentaires diverses, $2.5 milliards; fonte et affinage, $2.4 milliards: impression 
commerciale, $2.2 milliards; et fabricants de produits chimiques industriels 
(organiques), $2.0 milliards. Vingt-quatre industries ont enregistré des expeditions 
se situant entre $1 et $2 milliards. Ces estimations provisoires de 1979 découlent 
dune enquéte mensuelle sur les expeditions, les stocks et les commandes des 
industries manufacturjères, et sont sujettes a revision d'apres les résultats du. 
recensement annuel des manufactures. 

Une enquéte trimestrielle sur les perspectives dans Ie monde des affaires menée 
par Statistique Canada permet de résoudre certains problèmes relatifs a Ia prevision 
des variations dans le secteur manufacturier en demandant a Ia direction des 
entreprises de fournir des evaluations qualitatives. Une récente enquéte a révélé 
quen avril 1980, des répondants representant 77% des expeditions de produits 
manufactures prévoyaient pour les trois prochains mois une hausse du volume de Ia 
production supérieure ou a peu prés comparable a celle du trimestre précédent. Ii 
s'agissait là d'une augmentation de 7 points par rapport aux previsions provenant de 
l'enquéte effectuée en janvier de la méme année. Les pénuries de main-d'uvre 
qualifiee et des fonds de roulement demeuraient des sources importantes de 
[hfficultés de production pour 15% des répondants. 
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l.es quatre principales entreprises ou principaux groupes dentreprises a direction 
commune comptaient 80 établissements manufacturiers en 1976 et figuraient pour 
7.9% de l'ensemble des expeditions des fabricants, 7.1% de Ia valeur ajoutêe par 
l'activitê manufacturière et 5.4% des effectifs. Les 16 principales entreprises 
Iustifiaient d'environ 22% des expeditions. (Ces chiffres ne paraissent pas tous les 
ans, contrairement a ceux sur la taille des établissements.) En 1978, l'vtablissement 
manufacturier moyen a expédié des produits de propre fabrication pour une valeur 
de $4.0 millions et employalt environ 56 personnes. Ces moyennes sont toutefois 
affectêes par le grand nombre de petits établissements exploités par des 
entrepreneurs locaux ou régionaux dans nombre d'industries. En fait, 50.4% de la 
main-d'wuvre totale des industries manufacturiêres se trouvait dans des établisse-
ments de 200 personnes ou plus et. en 1977, 139 établissements manufacturiers 
comptaient plus do 1,000 personnes a leur service. 

ii? 
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La proximité des Etats-Unis, l'intérét manifesté par les entreprises étrangères pour 
les demi-produits destinés a leur industrie et la rentabilité générale du secteur 
[Ttanufacturier canadien pendant nombre dannées ont amené les sociétés étrangéres 
a investir des somrnes considérables dans Ce secteur. Une analyse spéciale faite dans 
le cadre du recensement des manufactures a cependant revélé qu'en 1976, les 
entreprises contrOlées par des intéréts canadiens employaient néanmoins 59% des 
travailleurs de l'industrie manufacturiere; la proportion de la valeur manufacturiere 
ajoutée était un peu moindre, soit 52%. 

En 1979, les bénefices des entreprises constituées en corporations dans le secteur 
manufacturier représentaient 8.4% des recettes totales, avant les impOts et certains 
postes extraordinaires. Selon une estimation provisoire établie en mars 1980, les 
salaires et traitements hebdomadaires moyens dans les industries manufacturières 
canadiennes se chiffraient a $335.61. 

Lu production des concentrês de cuivre et de zinc fait appel o un haul degmt 
d'automatisation. Dons une usine prés de Leaf Rapids (Man.) cue est contrOtée depuis 
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Cornmerce 

Commerce intérieur 
On entend habituellement 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 l'économie intérieure: commerce de 
detail, commerce de gros et services communautaires, commerciaux et personnels. 
De facon generale, l'exploitation commerciale s'exerce dans l'un ou l'autre 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 èvoluent constamment. Ces dernières années, le 
volume d'affaires des entreprises concessionnaires a augmenté rapidement surtout 
au chapitre de Ia restauration. Dans la vente au detail des aliments et marchandises 
diverses un nombre restreint d'entreprises predomine toujours. 

La croissance des centres commerciaux régionaux ralentit depuis quelques 
années a cause de Ia difficulté d'acquerir des terrains propices, de leur cherté et des 
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frais de construction. Toutefois, on remarque une tendance croissante vers 
l'aménagement de nouveaux mails au cceur des quartiers d'affaires de plusieurs 
grands centres métropolitains, et vers la renovation des centres existants dans les 
villes et banlieues. Bien que les détaillants independants semblent retenir leur part 
du marché, plusieurs se heurtent a la concurrence directe des grandes chaines de 
magasins. Pour les prochaines années, on prévoit un nombre croissant de faillites et 
de fermetures parmi les détaillants marginaux. 

Les produits et services offerts au detail se diversifient de plus en plus, et 
I'exploitation commerciale continue a gagrier de nouveaux domaines eta prendre de 
nouvelles formes (centres d'amélioration de l'habitation et magasins de vente par 
catalogue entre autres). Cependant, le coüt élevé du credit risque de ralentir le taux 
de croissance dans ces domaines. 

Cette evolution s'accompagne dune diversification croissante des genres 
d'entreprises et de services spécialisés - dont certains n'existaient mérne pas ii y a 10 
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ans - qui repondent aux besoins multiples de l'entreprise moderne. Bien que tous les 
secteurs de l'économie soient en cause, c'est du cOté des services que le mouvement 
est le plus marqué. D'une part, l'accroissement du revenu et du temps de loisirs a 
contribué a l'augmentation considerable des ventes de services (et de biens) de 
nature récréative; d'autre part, le caractère de plus en plus spécialisé de Ia 
commercialisation a entrainé lessor des services de traitement des données, des 
bureaux d'études de marché, 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 1978, les ventes au detail ont atteint $68,799 millions, soit une hausse de 11.6% 

par rapport a 1977. Pendant la période 1973-78, pour laquelle on dispose de données 
correspondantes, elles se sont accrues de 79.5%. Les plus fortes hausses durant cette 
période ont été enregistrées en Alberta (121.4%), au Yukon et dans les Territoires du 
Nord-Ouest (115.7%) et en lie-du-Prince-Edouard (90.3%), et les plus faibles en 
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1. Statistique sommaire du commerce de detail, 1973 et 1978 

1973 	 1978 

Magasins 	Magasins Tous Magasins Magasins Tous 
Genre de commerce a succur- indepen- maga- a succur- indépen- maga- 
et province sales dants sins sales dants sins 

(millions de dollars) 
Genre de commerce 
picerie-boucherie ........ 4.738 2,211 6,949 9,206 3,701 12,907 
picerie, confiseries et 
articles divers........... 259 1.387 1.646 525 2,761 3.286 

Tous autres magasins 
d'alimentation 68 720 787 106 1.070 1,176 

Grands magaains .......... 4.316 - 4,316 7.695 - 7.695 
Marchandises diverses 969 253 1.222 1,383 365 1.748 
Magasins généraux 130 606 736 396 951 1,347 
Bazars 	................... 547 164 711 683 219 902 
Marchands de véhicules 

automobiles 	............ 98 7.325 7.422 182 13,298 13.480 
Marchands de voitures 

doccasion .............. - 130 130 -. 268 268 
Stations-service ........... 406 2.093 2,499 923 3.658 4.579 
Garages . ................. - 479 479 - 957 957 
Pièces et accessoires 

d'automobile............ 117 638 754 179 1,190 1,369 
Vétements pour hommes 127 431 557 294 546 
Vétements pour femrnes .. 278 366 643 675 573 1,248 
Vétements pour Is famille. 223 340 563 430 502 932 
Chaussures particulieres . 13 27 40 53 39 92 
Chaussures pour Is famifle 197 158 355 378 206 584 
Quincailleries............. 71 381 452 1 706 
Ameublement ............ 101 398 499 162 906 1,068 
Appareils ménagers 38 131 169 248 
Meubles, téléviseurs, 

radios et appareila 130 274 404 92 403 495 
Pharmacie, médica- 

ments brevetés et 
produits de beauté 197 910 1,107 464 1.653 2.118 

Librairies et papeteries 48 102 150 142 183 325 
Fleuristes 	................ 7 130 137 11 250 261 
Bijouteries................ 129 185 313 266 330 596 
Articles et 

accessoires de sport 14 359 373 89 728 816 
Accessoires personnels 106 467 574 253 731 985 
Tous autres magasins 2,332 2,015 4,347 4,073 3,699 7,771 
Total, tous magasins ....... 15.658 22,677 38.335 28,804 39.995 68,799 

Province 
Terre-Neuve.............. 253 464 717 484 811 1.295 
Ile-du-Pr-ince-Edouarrj 56 119 178 107 229 335 
Nouvelle-Ecosse .......... 492 735 1,227 927 1.313 2,240 
Nouveau-Brunswick 397 580 977 739 1,006 1,745 
Québec 	.................. 3,110 6,587 9,897 5.702 11,472 17,174 
Ontario 	.................. 8,610 7,896 14,505 11.892 13.292 25.184 
Manitoba................. 731 968 1,699 1.225 1,502 2,727 
Saskatchewan ............. 492 1,041 1,533 998 1,876 2.874 
Atberta ................... 1,373 1,697 3,070 3,009 3,789 6,798 
Colombie-Britannique 2,097 2.549 4.646 3,630 4,605 8.235 
Yukon et Territoires 

du Nord-Oueat .......... 48 41 89 90 102 192 

- Nêant ou zero. 	Lea chiffres ayantetC arrondis, le total peut ne pea correspondre a Is somme des 
éléments. 	I Confidentiel. 
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Ontario et au Manitoba (73.6% et 60.5% respectivement). Bien que 1'Ontario et le 
Québec continuent de figurer pour près des deux tiers des ventes au detail au 
Canada, leur part du marché diminue depuis nombre d'années; elle se situait a 61.6% 
en 1978. 

L'augmentation Ia plus considerable des ventes pour Ia période 1973-78, par genre 
de commerce, s'est produite dans le secteur des chaussures spéciales (i 30.0%). suivi 
par le secteur des articles de sport (118.8%), les librairies et papeteries (116.7%), les 
magasins d'ameublement (114.0%), les vendeurs de voitures d'occasion (106.2%), et 
les garages (99.8%). Aucun genre de commerce n'a perdu du terrain entre 1973 et 
1978, mais plusieurs orit enregistré des augmentations sensiblement inférieures a Ia 
moyenne, par exemple les magasins de meubles, téléviseurs, radios et appareils 
électriques, les bazars, les magasins de marchandises diverses, et les magasins 
d'appareils électroménagers. 

Les plus grandes parts du marche de detail en 1978 étaient détenues par les 
marchands d'automobiles (19.6% du total des ventes) et les épiceries-boucheries 
(18.8%). Si Fon ajoute a ces ventes celles des autres magasins d'alimentation, des 
vendeurs de voitures d'occasion, des stations-service, des garages et des magasins 
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dollar dCpensé par le consommateur en 1978 a servi a acheter des ailments. des 
automobiles ou des services automobiles. La prise en compte des magasins vendant 
surtout des vétements et des chaussures—autres nécessités de Ia vie—n'ajouterait 
que 11.1% au total. Un seul autre genre de commerce, le grand magasin. a enregistré 
un chiffre de ventes élevé: ii a réalisé 11.2% des ventes au detail, soit une legére 
diminution par rapport a 11.3% en 1973. 

Au niveau du commerce de detail. les magasins a succursales (exploitations d'au 
moms quatre magasins de mérne genre et de méme appartenance juridique) et les 
detaillants indépendants se font concurrence. La position commerciale des magasins 
a succursales, qui s'est améliorée lentement mais sürement au cours des annAes, 
sest encore raffermie entre 1973 et 1978. En 1973, les magasins a succursales 
figuraient pour 40.8% du total des ventes au detail: en 1978, la proportion est passée a 
41.9%. Abstraction faite des grands magasins dans Les ventes des magasins a 
su:cursales et dans l'ensemble des ventes au detail, Ia part du marché des magasins a 
succursales s'établit a 33.3% en 1973 et 34.5% en 1978. 

lntre 1973 et 1978. Ia part du marché représentée par les magasins a succursales a 
augment' dims 16 des 28 genres de commorces pour Josquols on dispose do donnes 
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(tous autres magasins compris), et elk a diminué dans neuf. Les magasins a 
succursales figuraient pour Ia moitié au moms dii total des ventes des grands 
magasins, dont tous les établissements sont classes comme succursales (100%), des 
magasins de marchandises diverses (79.1%), des bazars (75.7%), des épiceries-
boucheries (71.3%), des magasins de chaussures pour Ia famille (64.7%), des 
magasins de chaussures speciales (57.6%), des magasins de vètements pour femmes 
(54.1%) et de tous les autres magasins (52.4%). 

Les détaillants indépendants ont enregistré une augmentation des ventes de 76.4% 
pour la période 1973-76. Les genres de commerces oü s'est accrue, méme légérement, 
leur part du marché, comprennent les magasins de marchandises diverges, les 
bazars, les magasins de pièces et accessoires automobiles, les magasins de meubles, 
les magasins de téléviseurs, radios et appareils électriques, les fleuristes et les autres 
magasins. 
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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 
canaux de distribution tout a fait différents, soit les services de vente directe, les 
distributeurs automatiques et les librairies de campus, ont enregistré des ventes de 
$2,036.2 millions en 1977. 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 spécialises figuraient pour $1,683.0 
millions, soit 4% des ventes réalisées par des genres comparables de magasins de 
detail. De plus, les exploitants de distributeurs automatiques ont déclaré des ventes 
totales de $286.5 millions en 1977 et les librairies de campus, de $92.7 millions pour 
l'année scolaire 1977-78. 

L'enquête de 1977 sur la vente directe au Canada révèle que Ia majeure partie des 
ventes shors magasina s'effectue par demarchage, c'est-à-dire le porte-a-porte. Les 
ventes par démarchage de produits comme les cosmétiques et bijoux de toilette, les 
produits laitiers, les journaux et les appareils électromenagers représentaient 62.1% 
du total des ventes directes. Les ventes de services de rembourrage et de reparation 
de meubles, de meubles, d'aliments congeles et d'appareils electromenagers dans les 
salles de montre ou les locaux des fabricants figuraient pour 15.6%; les ventes par la 
poste de livres, disques, magazines et journaux figuraient pour 16.9% et Les canaux 
restants pour 5.4%. 

2. Credit a Ia consommation au Canada: encours selon certaina 
groupes de prêteurs et certaines fins d'année 

Taux de 
variation 

Preteusetgenresdecredjt 	 1965 1970 	1975 	1976' 	1977' 	1978 	1977-78 

(millions de dollars) 
Socletés do financement des ventes et 

de préts a Is consommation 
Credit a temperament .............. 
Préts en especes de moms de $1,500. 
Préts en espéces de plus de $1,500... 

Prêts peraonnels des banques a charte. 
Préta personnela des banques d'eparne 

du Québec ....................... 
Préts sur police des sociétés d'assurance- 

vie ............................... 
Caisses d'épazne et do credit et caisses 

populaires ........................ 
Grands magasins et autres détaillants.. 
Autres délivreurs de cartes de credit.,. 
Services publics .................... 
Sociétés do fiducie et de préts 

hypothecaires ..................... 
Total ............................... 

	

1,196 	1,138 	1,158 	1,122 	1,073 	1,164 	+8.5 

	

628 	525 	252 	231 	204 	178 —12.7 

	

348 	1.190 	1.504 	1,501 	1.482 	1,488 	+1.8 

	

2.241 	4,883 	13,175 	16,213 	18,777 	21,689 +15.5 

	

16 	22 	58 	72 	87 	104 +19.5 

	

411 	759 	1.149 	1,227 	1,277 	1.341 	+5.0 

	

813 	1.493 	3,243 	3,884 	4.512 	5.465 +21,1 

	

1.313 	1.551 	2,418 	2.316 	2,411 	2,597 	+7.7 

	

72 	186 	338 	305 	330 	371 +12.4 

	

99 	155 	295 	373 	444 	492 +10.8 

	

- 	- 	199 	301 	385 	659 +71.2 
7,140 11.680 23.787 27,547 30.982 35,549 +14,8 

- Néant ou zero. 	'Chiffres rectiflés. 
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Credit a Ia consommation 
Le credit a la consommation 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 I'usage autorisé de cartes de credit, de billets a 
ordre ou d'accords de ventes conditionnelles, en echange d'une promesse de 
paiement ultérieur, géneralement par versements. Les statistiques sur les dettes des 
consommateurs ne comprennent pas les préts entièrement garantis, les préts pour 
l'amélioration dhabitations, les hypotheques sur le logement, ni les préts entre 
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 1965. (En 1965, l'encours du credit a Ia vente 
directement affecté a l'acquisition de biens et services se chifirait a $2,583 millions. 
soit 36% de l'encours total évalué a $7,140 millions.) En 1978, il a grimpé a $4,132 
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millions, mais ce montant ne represente maintenant que 11.6% de l'encours total 
évalue a $35,549 millions. La preference des consommateurs pour 1€ credit sous 
forme d'argent comptant a porte cette catégorie a $31,417 millions, les 88.4% restants 
de l'encours. 

A l'heure actuelle Ia plus grande part de l'encours total du credit a Ia 
consommation, soit prés de 61%, est détenue par les banques a charte, dont les 
créances ont augmenté de 15.5% en 1978 pour atteindre $21,689 millions en fin 
d'année. L'encours relatif aux prets comptant et au financement des ventes détenu 
par les sociétés de financement des ventes et de prêts a la consommation a augmente 
de 3.3% pour se fixer a la fin de 1978 a $2,830 millions. 

Commerce de gros 
Les grossistes ont pour fonction principale d'acheter des marchandises pour les 

revendre aux exploitants agricoles en vue de Ia production agricole, aux détaillants, 
industries, commercants, institutions, spécialistes ou a d'autres grossistes. Ils 
peuvent egalement servir d'agents ou de courtiers dans ces transactions, et recevoir 
une commission sur l'achat et Ia vente de biens pour le compte d'autrui. 

Aux fins de la statistique, les grossistes sont classes en deux categories, Ia plus 
nombreuse et la plus importante étant celle des marchands de gros: l'autre 
comprend les agents et courtiers. Font partie de Ia catégorie des marchands de gros 
les importateurs-exportateurs, les succursales de vente des fabricants, les grossistes 
en association volontaire, les grossistes spécialisés dans Ia vente au comptant sans 
livraison, l'expédition directe, la vente par correspondance, la distribution par 
camion et Ia vente au moyen d'étalage oil l'achat et la vente de marchandises se font 
pour compte propre. 

Une enquéte mensuelle auprès des grossistes permet d'estimer les ventes et 
stocks, sur une base courante, de certains genres d'entreprises. Les ventes 
estimatives de 1978-79 figurent au tableau 3. 

Dans tous les groupes Ies ventes des marchands de gros se sont accrues de 17.1%, 
ayant passé de $61,965 millions en 1978 a $72,574 millions en 1979. Les hausses les 
plus importantes de I'année ont été enregistrées dans le groupe des machines, 
materiel et fournitures electriques ($3,200 millions en 1978 contre $3,805 millions en 
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1979, soit +18.9%); les machines agricoles et l'equipement ($3,327 millions contre 
$4,313 millions, soft +29.6%); autres machines et materiel ($8,770 millions contre 
$11,014 millions. soit +25.6%); et métaux et produits en metal ($1,926 millions en 
1978 contre $2,621 millions en 1979, soit +36.1%). 

Services 
Les enquétes intercensitaires, qui couvrent une partie de ce vaste secteur divers, 

révelent qu'en 1977 les recettes d'hébergement ont atteint $3,306.1 millions, dont 
$2,692.3 millions réalisés par les hOtels, soit une hausse de 112.2% par rapport a 1971. 
Les recettes des restaurants, services de traiteur et tavernes se sont élevées en 1978 a 
$6,847.4 millions, soit une augmentation de 184.9% par rapport a 1971. Les recettes 
des cinémas et ciné-parcs se sont chiffrées a $326.2 millions (taxes comprises) en 
1978, soit une augmentation de 110.6%. D'autres enquOtes intercensitaires portant 
sur les services pour l'année 1978 ont donné les résultats suivants: services 
informatiques. $1,411.6 millions; production cinematographique, $113.3 millions; et 
distribution de films (echange de films), $197.2 millions. 

3. Ventes estimées des grossistes, 1978 et 1979 

Groupe de commerces 

Ventes 

1978 1979 

Tausde 
variation 
1978-79 

(millions de dollars) % 
Total, tousgenre& 	...... 	.............................. 61,965 72.574 +17.1 

Produitsagricoles (saul lea grains) ....................... 513 575 +12.1 
Papier et produ its du papier ............................. 1 . 303  1,582 +19.9 
Produitsalimentaires ................................. .. 12,899 14,617 +13.3 
Produits du tahac 	...................................... 1 ,248  1,374 +10.3 
Mèdicamentsbrevetésetarticlesdetoilette ............... 884  990 +12.0 
Habillement et merterie . 	.............................. 1,725 1,959 +13.6 
Meubles de maison et articles d'ameublement ............. 1 .154 1.278 +10.7 
Véhicules automobiles 	................................. 2.033 2.162 +6.4 
Pièces, accessoires et fournatures d'outomobiles ............ 3,282 3,605 +9.9 
Machines electriques. materiel et fournitures compris 3,200 3.805 +18.9 
Machines agricoles et materiel connexe ................... 3,327 4,313 +29.6 
Machineset materiel (non specifiésailleurs) ........... ... 8,770 11.014 +25.6 
Quincailleries ......................................... 1,221 1,373 +12.4 
Materiel de plomberie et de chauffage, etc................. 1,496 1,738 +16.2 
Métaux et produits metalliques .......................... 1,926 2.621 +36.1 
Bois et matériaux de construction ........................ 7,466 8,370 +12.1 
DEchets et rebuts 	...................................... 605 692 +47.4 
Grossistes (non specifies ailteurs) 	....................... 8.915 10.325 +15.8 

Saul tes produits céréatiers et petroliers. 	• Comprend aussi lea marchandises diverses. le charbon et 
le coke. 
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Indice des prix it Ia consommation 
Fondé sur des moyennes annuelies, l'indice des prix a Is consommation (IPC) a 

progressé de 9.1% en 1979, a peine plus que Ia hausse de 9.0% observee en 1978. Les 
avances enregistrées ces deux dernieres années refletent une forte accélération du 
taux de variation des prix par rapport aux hausses de 7.5% et 8% intervenues en 1976 
et 1977 respectivement. En 1978, l'indice du prix des aliments a augmenté en flèche, 
soit de 15.5%, après avoir avancé de 8.4% en 1977, tandis que l'indice d'ensemble, 
aliments excius, a décéléré quelque peu, son avance n'ayant été que de 6.4 % en 1978 
contre 7.8% en 1977. Lea taux de croissance relatifs se sont inverses en 1979, I'indice 
d'ensemble, sauf les aliments, ayant alors augmenté de 7.9% tandis que le rythme de 
croissance de I'indice du prix des aliments baissait pour s'établir a 13.2%. Par suite de 
ce mouvement relatif, Ia hausse du prix des ailments est intervenue pour un peu 
plus du tiers dans la variation globale de lindice de tous les éléments (deux 
cinquièrnes en 1978). 

4. L'indice des prix a Is consommation et sea principaux éléments, 
Canada - Taux de variation des indices moyens annuels 

1974 
1973 

1975 
1974 

1976 
1975 

1977 
1976 

1978 
1977 

1979 
1978 

Ensemble des élCments ,.., 10.9 10.8 7.5 8.0 9.0 9.1 
Alimentation ...................... 16,3 12.9 2.7 8.4 15.5 13.2 

Ensemble des élCments sauf 
alimentation 	.................... 8.9 10.0 9.4 7.8 8.4 7.9 

Habitation ........................ 8.7 10.0 11.1 9.4 7.5 7.0 
Habillemerit 	...................... 9.8 6.0 5.5 6.8 3.8 9.2 
Transports ........................ 10.0 11.7 10.7 7.0 5.8 9.7 
Hygiene et soins 

personnels ...................... 8.7 11.4 8.7 7.4 7.2 9.0 
Loisirs, lecture et 

education ....................... 8.7 10.4 8.0 4.8 3.9 6.9 
Tahacs et 	alcools ................. 5.5 12.1 7.2 7.1 51 72 

L'élément biens de l'IPC a progressé de 10.1% en 1978 et de 10.6% en 1979 d'aprés 
les moyennes annuelles, et l'élément services. de 6.8% et 6.9% respectivement. 

Les indices des prix a Ia consommation pour certaines villes mesurent les 
variations des prix a Ia consommation dans les villes considérées. Pour Ia période 
commençant en octobre 1978, on a reconstruit les indices des villes d'après une 
chronologie qui remonte a 1971, afin de les rendre plus compatibles avec les 
concepts et méthodes employés dana I'établissement de l'IPC du pays entier. Comme 
l'indique le tableau 5 les augmentations pour l'ensemble des éléments varient de 
7.7% (Vancouver) a 9.8% (St-Jean. T.-N.). 

Le pouvoir d'achat du dollar de 1971, qui s'établissait en moyenne a 67 cents en 
1976, est tombé A 52 cents en 1979. 
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5. L'indice des prix a Ia consommation et ses principaux éléments, certaines 
villes - Taux de variation' entre 1978 et 1979 

En- 
semble Hygiene Loisirs. 
des Au- et soins tectura Tabacs 
eté- menta- Habi- Habit- Trans. person- et et 

Viiles ments tion tation lement ports nels éduction alcools 

Saint-Jean (T.-N.) 9.8 16.1 7.6 6.9 7.9 10.4 9.8 6.8 
Charlottetown - 

Summersjde (I.-P.-Ej 8.6 12.2 7.1 8.8 8.0 7.5 6.8 6.0 
Halifax (N.E.) 8.9 13.3 6.1 9.1 8.6 7.6 7,5 10.2 
Saint-Jean (N.-B.) 9.3 13.6 7.1 8.6 8.6 6.8 8.2 8.8 
Quebec (Qué.) ......... 9.2 12.3 8.8 5.8 8.7 9.3 8.5 6.6 
Montréal (Qué.) 9.1 13.5 7.8 7.1 8.9 9.4 5.2 7.2 
Ottawa (Ont.) 818 12.3 6.4 10.2 10.6 7.9 7.0 8.0 
Toronto (Ont.)......... 9.3 12.5 6.8 11.1 10.8 10.6 6.8 7.4 
Thunder Bay (Ont,) ... 8.8 11.3 7.3 9.9 9.0 8.4 7.8 7.9 
Winnipeg (Man.) 9.2 11.4 7.5 12.2 9,2 8.0 8.2 7.3 
Regina (Sask.) 8.4 12,2 5.9 10.4 9.1 7,5 6.8 7.1 
Saskatoon (Sask.) 8.9 12.4 7.3 9.5 9,1 7.0 7.0 7.3 
Edmonton (Aub.) 8.9 11.7 8.2 10.6 8.6 7.0 8.2 3.9 
Calgary (Aib.) 67 12.9 7.8 10.2 7.0 8.6 6.6 5.4 
Vancouver (C-B.) 7.7 11.8 4.6 8.1 9.1 8.8 6.7 6.4 

lYaprés lea indices moyens annuels. 

Pare public de Victoria (C-B.). 

4-. 
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Commerce international 
Les exportations et les importations de marchandises par le Canada se sont 

accrues fortement en 1978 et 1979. Les exportations ont atteint $52.8 milliards en 
1978 et $65.5 milliards en 1979, ce qui représente des augmentations de 18.6% et de 
24%. Les importations se sont chiffrées a $49.9 milliards (+18%) en 1978 et a $62.5 
milliards (+25.1%) en 1979. 

Apres ajustement de ces totaux douaniers en fonction des concepts et definitions 
du système des comptes nationaux, les augmentations relatives s'établissent a près 
de 18.8% et 24.1% pour les exportations de 1978 et 1979 respectivement et a 18.5% et 
24.5% pour les importations. Les raffinements comprennent l'ajustement chronolo-
gique de certains chiffres sur les importations, la prise en compte des paiements 
échelonnès au titre des biens d'equipement, Ia deduction des frais de transport 
inclus dans certaines declarations de douane et la reduction de certains droits de 
douane afin de refléter la valeur des transactions. Au niveau de Ia balance des 
paiements, l'excédent commercial du Canada s'améliore de facon continue depuis le 
deficit de 1975. L'excèdent commercial de $1.4 milliard enregistré en 1976 a presque 
double en 1977 ($2.7 milliards); ii s'est établi a $3.4 milliards en 1978 (+24%) et a $4.0 
milliards (+18%) en 1979. 

6. Exportations par marchandises, 1977-79 

Marchandise 1977 1970 1979 

(millions de dollars) 
Ble ........................ 	.................. 1,882 1,913 2,180 
Animaux at autres produits comestibles ......... 2,574 3,174 3,809 
Minerais et concentrés metalliques .............. 2,730 2,403 3,890 
Pétrolebrut 	.................................. 1,751 1,573 2,403 
Gas naturel 	.................................. 2,028 2,190 2,889 
Autres matières brutes 	........................ 2,341 2,664 3,345 
Boiad'muvre,resineux ......................... 2,387 3,229 3,911 
Pete de bois 	.................................. 2,158 2,181 3.076 
Papier journal ................................ 2,382 2,886 3,222 
Demi-produits en metal ........................ 3,832 5,080 5,804 
Autresdemi.produits 	......................... 4,168 51530 8,352 
Véhicules automobiles et pièces (chiffre partiel) 10.424 12.446 11,637 
Autres machines et materiel .................... 3,975 5.234 7.290 
Autres exportations canadiennes ............... 1,052 1.416 2.142 
Reexportationa ............................... 870 923 1,317 

Total, exportationa ............................ 44,554 52,842 65,327 

Exportations (base douanière) 
Les Etats-Unis sont demeurés le principal destinataire des exportations canadien-

nes en 1979, absorbant $43,244 millions ou 67.6% du totaL Parmi les autres clients 
importants figuraient le Japon, le Royaume-Uni et la République fédérale 
d'Allemagne, suivis des pays du Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) et 
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1'URSS. On peut mentionner ëgalement iltalie. le Venezuela, La France, la 
Republique populaire de Chine et l'Australie. Ces 11 principaux clients figuraient 
en 1979 pour 90% des exportations totales. 

Dans l'ensemble, les produits traditionnellement exportés par le Canada ont 
maintenu leurs positions en 1978 et 1979. Les vehicules automobiles et pièces 
représentaient une part moindre, soit 18% en 1979 contre 24% l'année précédente. De 
12.5% en 1975, La part du pétrole brut et du gaz naturel est tombée a 8.5% en 1977 et 
7.1% en 1978, suivie d'une remontèe a 8.1% en 1979. L'accroissement de Ia valeur des 
expeditions de gaz nature! aux Etats-Unis a plus que compensé Ia baisse des 
expeditions de pétrole en 1978 et 1979. Les exportations de minerais. mètaux affinés 
et produits forestiers ont continue d'augmenter en 1978 et 1979 par suite d'un 
raffermissement du marché extérieur. Des expeditions considérables de ble en 1977, 
1978 et 1979, notamment a !a Chine, au Japon, a l'URSS et au Royaume-Uni, ont 
donné lieu a une reprise par rapport a Ia baisse des exportations en 1976. Selon le 
degré de fabrication, !a proportion de produits manufactures a fléchi pour s'étab!ir a 
32.3% en 1979 contre 36.1% en 1978, tandis que Ia proportion des demi-produits a 
monte a 38% en 1979 au lieu de 36% en 1978. 
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7. Exportations canadiennes, par destinations principales, 1977-79 

Pays 1977 1978 1979 

(millions de dollars) 
Etats-Unis 	................................... 30,404 36,455 43,244 
lapon 	....................................... 2,513 3.052 4.081 
Royaume-Uni ................................ 1,929 1,985 2,589 
kepublique fédérale d'Allemagne ............... 768 782 1.368 
Pays .Basi 513 583 1,080 
URSS 	....................................... 358 567 783 
Italie ........................................ 498 481 729 
Venezuela ................................... 568 685 698 
Belgique et Luxembourg' ...................... 511 475 668 
France 	...................................... 360 460 619 
Chine 	....................................... 369 503 592 
Australie 	.................................... 409 412 559 
Brésil 	....................................... 282 417 417 

Total partiel .................................. 39,482 46,838 57,407 

Total des exportatlons canadiennea ............. 43,684 51.919 64,010 

• En raison des transits via lea Pays-Baa. Ia Belgique at le Luxembourg, le volume des merchandises a 
destination ou en provenance de ces pays tend a étre surestimé, tandis que le volume des merchandises a 
destination ou en provenance de l'Allemsgne. de Ia France et de quelques autres pays dEurope eat peut-étre 
sous-estimé 
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8. Importations par marchandises, 1977-79 

Marchandise 	 1977 	 1978 	 1979 

(millions de dollars) 
Viande et poisson ............................ 534 601 663 
Fruitset legumes 	............................ 1,039 1.255 1.456 
Animauxetautresproduitacomestiblea 1581 1,844 2,022 
Charbon .................................... 618 632 864 
Pétrolebrut ................................. 3,215 3,471 4,430 
Autres matières brutes 	....................... 1,483 1,788 2.545 
Textiles 	.................................... 890 1,074 1,384 
Produitachimiques 	.......................... 1,992 2,621 3,213 
Demi-produits en metal.. 	.................... 1.400 1,901 3,621 
Autresdemi-produils 	........................ 2,711 3.197 3,844 
Véhicules automobiles et pièces (chiffre partiel) 11,576 13,257 14,832 
Autres machines et materi.. ................... 10,585 13,034 17,083 
Autres importations .......................... 4,608 5,265 6,496 

Total, importations ........................... 42,332 49,938 62,453 

Importations (base douanière) 
En 1979, environ 72.4% ($45,203 millions) des importations du Canada prove-

naient des Etats-Unis, contre 70.6% en 1978 et 70.4% en 1977. Venaient ensuite par 
ordre dimportance, en 1978 et en 1979, le Japon, le Royaume-Uni, le Venezuela et Ia 
République fédérale d'Allemagne, l'Arabie Saoudite et Ia France. L'lran. qui est 
passé de la septiême place en 1977 a Ia huitieme en 1978 et a la quatorzième en 1979, 
a cédé le pas a l'Italie, TaIwan, l'Australie, la Corée du Sud, Hong Kong et la Suede. 
Ces 14 pays figuraient pour 92.2% des importations totales en 1979. 

Les produits de I'automobile et les autres machines et materiel représentaient 
encore Ia moitié environ des importations en 1978 et 1979. La part des véhicules 
automobiles et pieces a quelque peu diminué passant de 26.5% en 1978 a 23.7% en 
1979, tandis que les autres machines et materiel ont progressé pour atteindre 26% en 
1978 et 27.4% en 1979. La valeur des arrivages de pétrole brut s'est accrue en 1978 et 
de nouveau en 1979, tout comme les importations de charbon en provenance des 

tats-Unis. Les importations de fruits et legumes ont continue de s'accroitre (40% 
entre 1977 et 1979) et celles de viande et de poisson ont également augmenté mais a 
un taux moindre (24% entre 1977 et 1979). Les produits manufactures représentaient 
60% des importations en 1979, comparativement a 62% en 1977 et 1978. La part des 
matiéres ouvrées s'est élargie, passant de 17.6% en 1978 a environ 19% en 1979, tandis 
que celle des matières brutes s'élevait a 12.6% en 1979, apres un déclin qui l'avait 
réduite a 11.8% en 1978. 

Variations de prix et de volume 
Les prix des importations ont augmenté plus rapidement que ceux des 

exportations en 1978, tandis que les quantités exportées ont devancé celles des 
importations. En 1979, la situation s'est inversêe. Les prix moyens des importations 
avaient augmenté de 13.4% en 1978 et ceux des exportations de 8.5%. En 1979 les prix 
a l'exportation ont progressé de 20.8% et ceux a l'importation, de 14.2%. En 1978, le 



LAC/AR RQ.JQ 

- 	 U 	 IiiIfl 	 1 

volume des exportations s'était accru de 9.6% contre une hausse de 3.1% du cOté des 
importations. En 1979, le volume des importations a marqué une avance de 10.6% 
tandis que celui des exportations se limitait a un gain de 2.4%. Le taux des échanges 
(rapport entre les prix des exportations et ceux des importations), legerement en 
hausse a 1.123 en 1976, a baissé jusquà 1.067 en 1977 et 1.022 en 1978, pour remonter 
a 1.080 en 1979. 

9. Importations par principaux pays, 1977-79 

Pays 	 1977 	 1978 	 1979 

(millionsdedolkirs) 
Etats-tJnis 	................................... 29,815 35,246 45,203 
Japon 	....................................... 1.793 2.268 2,152 
Royaume-Uni ................................ 1,279 1,600 1.926 
Venezuela ................................... 1.360 1,283 1.557 
Republique fédérale dAllemagne ............... 967 1.244 1.538 
A rabie Saoudite .............................. 712 749 1,228 
France 	...................................... 522 684 776 
Italie ........................................ 400 525 634 
Taiwan ...................................... 321 397 521 
Australie 	.................................... 353 350 464 
Corée du Sud ................................. 323 363 462 
Hong Kong ................................... 280 332 428 
Suede 	....................................... 260 325 383 
Iran 	......................................... 537 594 322 

Total partiel .................................. 38.922 45.960 57.594 

Total, importations ............................ 42.332 49.938 62,453 



Finances 

Finances publiques 

Pouvoirs et attributions des divers paliers d'administration publique 
LActe de 1'Amerique du Nord britannique (AANB) de 1867, qui forme la 

constitution êcrite du Canada, determine Ia repartition des pouvoirs et attributions 
en matière d'imposition entre le Parlement fédéral et les assemblées législatives 
provinciales. Aux termes de larticle 91, le Parlement peut prélever des deniers par 
tout mode d'imposition, alors que l'article 92 stipule que les assemblées legislatives 
peuvent recourir a I'imposition directe dans leur territoire respectif en vue dobtenir 
un revenu pour des objets provinciaux. En outre, I'AANB autorise les provinces a 
établir des institutions municipales dans leur propre territoire. Ces derniéres se 
voient donc confier des pouvoirs et des attributions fiscales et financiéres par les 
assemblées législatives provinciales qui les créent. 
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La principale forme de charge fiscale au Canada est I'impOt direct. On entend 
géneralement par impOt direct un impOt qui est exige de la personne méme qui doit 
le payer, comme les impóts 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 I'imposition indirecte, occupé par le gouvernement 
fédéral, comprend les droits de douane, les droits daccise, les frais a lexportation 
sur certains produits et les taxes de vente prélevées auprés des fabricants. Le 
gouvernement fédéral lève a la fois des impöts indirects et des impOts directs sur le 
revenu des particuliers et des corporations. Les gouvernements provinciaux ne 
Ièvent que des impOts directs dont ceux sur le revenu et divers impOts sur les ventes 
au detail de biens et services. Les municipalités lèvent des impOts fonciers et 
d'autres impOts sur les locaux d'affaires et sur certains services municipaux. 

Organisation de l'administration publique 
L'organisation de ladministration publique vane dun palier a l'autre, et méme a 

Iintérieur d'un même palier. Chaque administration gère ses affaires de la façon 
queue juge Ia plus convenable, compte tenu de ses ressources et attributions. Ii 
sensuit des differences qui rendent difficile toute comparaison au niveau des 
finances publiques. Cependant, en consolidant les operations de tous les paliers 

Grcinde exploitation de fonderie a Copper Cliff. prês de Sudbury. 
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pour former un seul univers public, on peut évaluer I'effet d'ensemble de I'activité 
financière des administrations sur le grand public, comme le montrent les premieres 
colonnes des tableaux 1 et 2. 

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 ou par des 
accords officiels entre les paliers d'administration. Les transferts entre administra-
lions découlant de ces ententes sont résumés dans les lignes qui suivent. 

Des subsides statutaires institués par I'AANB fournissent des subventions 
annuelles fixes pour le soutien des assemblêes legislatives provinciales et des 
allocations annuelles établies au prorata de Is population. Aux termes de Is Loi sur 
le transfert de l'impot sur le revenu des entreprises d'utilité publique, l'administra-
tion fédérale remet aux provinces un certain pourcentage (établi periodiquement 
par une loi du Parlement) de l'impot provenant des services privés de production ou 
de distribution d'électricité, de gaz et de vapeur. 

Les relations fedérales-provinciales en matière de fiscalité. d'économie et de 
finance sont régies par Is Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement 
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fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis: cette loi est 
renégociée tous les cinq ans. En vertu de Ia Loi de 1977, le gouvernement verse a une 
province, s'il y a lieu, des paiements de pérequation et de stabilisation, conclut avec 
les provinces des accords pour la perception des impOts et des accords de réciprocité 
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 l'impOt fondé sur le revenu en mains non distribué 
de 1971, et contribue au financement des programmes établis. Les paiements de 
péréquation (les plus importants paiements en espéces effectués aux termes de la 
ioi) 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 léve pas d'impOt 
sur une autre administration publique; par exemple, lorsqu'un bien public ferait 
normalement I'objet d'une charge fiscale, une subvention est accordée a la 
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municipalité, a Ia province ou a d'autres autorités locales en remplacement des 
impóts fonciers auxquels ii faut renoncer en raison du statut d'exemption du bien en 
cause. Toutefois, vu Ia complexité croissante des transactions économiques et 
commerciales entre les administrations publiques, ces dispositions constitutionnel-
Ies 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, l'administration fedérale a condo 
avec les provinces des accords de réciprocité au sujet des impOts et droits 
provinciaux. Ces accords sont explicités dans Ia Partie VIII de Ia Loi de 1977 sur les 
accords fiscaux entre le gouvernement federal et les provinces et sur le financement 
des programmes établis. 

Un autre élément nouveau de Ia Loi de 1977 concerne le financement des 
programmes éablis, entre autres I'enseignement postsecondaire. l'assurance-
hospitalisation, lassurance-maladie et les services de soins prolongés. Les 
dispositions a cet egard figurent dans Ia Partie VI de la Loi et remplacent les 
dispositions relatives au partage des coüts de la Loi sur l'assurance-hospitalisation et 
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les services diagnostiques et de la Loi sur les soins medicaux; elles portent 
également sur les arrangements lorsqu'une province renonce a un programme. Aux 
termes du nouveau régime de financement, l'administration fédérale transfére une 
partie de son champ d'imposition sur le revenu et effectue des paiements en espéces. 
Abstraction faite de la valeur des transferts fiscaux, ces derniers se chiffraient 
comme suit en 1979-80: assurance-hospitalisation, $2,372 millions; assurance-
maladie, $815 millions; enseignement postsecondaire, $1,489 millions; et services de 
soins prolongés, $580 millions. 

La plupart des transferts provinciaux sont des transferts de nature spécifique aux 
administrations locales. Les contributions les plus importantes sont versées au titre 
de l'enseignement primaire et secondaire et constituent l'une des principales 
sources de financement pour les conseils scolaires locaux. 

Operations financières des divers paliers d'administration pour l'année 
financière terminée le plus près du 31 décembre 1977 

Les tableaux I a 4 donnent les recettes, les dépenses. l'actif et le passif des divers 
paliers d'administration pour l'année financiere terminée le plus prés du 31 
décembre 1977. La période visée s'étend du ier  avril 1977 au 31 mars 1978 pour les 
administrations federale et provinciales, et du ier  janvier 1977 au 31 décembre 1977 
pour la plupart des administrations locales. 

Les donnêes proviennent des états financiers des diverses administrations 
publiques et de leurs organismes. Comme ces états reflètent generalement 
l'organisation idiosyncratique de chaque administration publique et sont donc 
mutuellement incompatibles, les donnees ont été réagencées dans le cadre 
statistique de Ia gestion financière qui classe les recettes par source et les dépenses 
par fonction, afin de permettre la comparaison. 



1. Receltes des administraflons publiques fédérale, provinciales et locales 
(annee financière se terminant le plus pres du 31 décembre 1977) 

z 
C•) 

Toutes 	 Adnunistration 	 Administrations 	 Administrations 	 t1 
administrations 	féderale 	 provinciales 	 locales 

Provenance des recettes 

Recettes 
conso- 
lidees Montant 

Part des 
recattea 
totalea Montant 

Part des 
recettes 
totales Montant 

Part des 
recettes 
totales 

$ miThers $ milhers % $ milliers % $ milliers S 
lmpóts sur 

Le revenu des particuliers................... 22,916,775 13.562,175 34.7 9,354,600 21.4 
Lerevenudessociêtes ...................... 7.935,488 5,827,760 14.9 2,107,728 4.8 
Les paielnents a des non-residents ........... 502,695 502,695 1.3 ... 

Total partial - impôts sur le revenu 31.354,958 19,892.630 50.9 11,462,328 26.2 
Impots fonciers at connexes ........... ........ 7.445,998 ... 105,439 0.2 7.340,559 37.3 
lmpôts de consommatlon 

Taxesdeventegéneralea ................... 9.392,096 4,427.013 11.3 4,955.078 11.4 10005 - 
Carburants ................................ 2,265,966 598,402 1.5 1,667.564 3.8 
Droits de douane ........................... 1,765.382 1,271.632 3.3 493.750 1.1 
Boissonsalcooliques et tabacs ............... 2.312,038 2,312.038 5.9 ... 
Autres 	................................... 486.780 156.139 0.4 312.707 0.7 17,914 0,1 

Total partial - impôts de consomm.tion . 18,222,242 8.765.224 22.4 7.429,099 17.0 27.919 0.1 
Cotisations a l'assurance-maladie et 4 l'assurance 

sociale 	................................... 7.791,489 4,318,813 11.1 3,472,876 7.9 
lmpôts divers ................................ 1.369,318 531,420 1.4 782,093 1.8 55,805 0.3 
Recettes tirees de ressourcea naturelles ......... 4.380.256 29.172 - 4.351,084 10.0 
Privileges,licenceset permis .................. 1.189.292 60.911 0.2 1.000,196 2.3 128.185 0.7 
Autres recettes de sources propres ............. 12.761.929 5.455.404 14.0 5,352,341 12.3 2,380,470 12.1 

Transferts a d'autres paliers d'administratlon 
Denaturegenerale ......................... ... ... ... 3.315,722 7.8 1.354.650 6.9 

Denature spécifique 	....................... ... ... ... 6,424,648 14.7 8.367.280 42.6 

Total pertiel - transfert 	................ ... ... ... 9.740.370 22.3 9.721.930 49.5 

Total dee recettea 	........................... 82.515,482 39,053,574 100.0 43,695,626 100.0 19.654,868 100.00 

Sans objet. 
- - Nombres infimes. 
Souree: Statistiqua Canada N°8  de catalogue 68-202. 68-204. 68-207 at 68-211 	

N 



2. Dépenses des administrations publiques fédérale, provinciales et Locales 
(année financiêre se terminant le plus pres du 31 decembre 1977) 

Toutes 	 Administration 	 Administrations 	 Administrations 
administrations 	fédérale 	 provinciales 	 locales 

Dépenses 
conso- 
lidées Montant 

Part des 
depenses 
totales Montant 

Pail des 
depenses 
totales Montant 

Part des 
depenses 
totales 

$ millers $ mullets % $ milliers % $ millers % 
6.403.731 2.607,234 5.7 2.861,526 8.5 934,971 4.4 
7,601,475 4,573,664 9.9 1,466,996 3.4 1,560.815 7.4 
7.818,037 2,836,811 6.2 2,555,585 5.8 2.425.841 11.6 

10,994,908 277,453 0.8 10,479,076 24.0 238,379 1.1 
20,735,993 14,170.156 30.8 6.004.597 13.8 561.240 2.7 
13.847.851 589,569 1.3 4,258,968 9.8 9,001,314 42.9 
2.490,979 265.980 0.8 376.716 0.9 1,848,283 8.8 

20.957,139 10.594,727 23.0 6.625.141 15.2 3.737,271 17.8 

130.788 0.3 295,498 0.7 

3,477,217 7.6 1.114.312 2.6 

134,891 0.3 781.978 1.8 4,439 - 
2,851,486 6.2 101.358 0.2 829,972 3.0 
1,472,853 3.2 378,813 0.9 33,110 0.2 
1.340.985 2.9 5.723,648 13.1 388 - 

631.865 1.4 562,825 1.3 11,793 0.1 

6,432,060 14.0 7,548,622 17.3 681.150 3.3 
9,909.277 21.6 8.662.934 19.9 681,150 3.3 

90,850,113 	45,955,459 100.0 43,585.037 100.0 20.989,264 100.0 

- - Nombres infimes. 	Source: Statistique Canada. N 08  de catalogue 68-202, 68-204, 68-207, 68-209 et 

Fonctions des depenses 

Administration generale ...................... 
Protection des personnes et des biens' .......... 
Transports et communications................. 
Sante....................................... 
Bien-etre social.............................. 
education .................................. 
Environnement. ............................. 
Autres dépenses ............................. 
Ventes de biens et services 

entre administrations....................... 
Transferts a d'autres paliers d'administration 

De nature générale........................ 
De nature spécifique: 

Transports et communications............. 
Sante................................... 
Bien-étre social.......................... 
education .............................. 
Autres ................................. 
Total partial - tranaferts de nature 

apédfique ............................ 
Total partlel - tranalerta .................. 

Total des dépenses .......................... 

Défense nationale comprise. 	... Sans objet. 
68-211. 
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3. Actif financier des administrations publiques fédérale, provinciales et locales 
(anrcOe financiere se terminant le plus prês du 31 décembre 1977) 

Administration léderale 	 Administrations provinciales 	Administrations locales 

Part cia lactil 
	

Part de l'actif 	 Part de lactif 
Montant 
	

total 
	

Montant 	total 	 Montant 	total 

Tj 

z 

z 

ci) 
Actif financier 

$ mifliers % $ milliers % S milliers % 
Encaisse et depots 	........................... 3 ,037 .606  6.0 3.945,728 10.5 1.414,023 18.9 

Sommes a recevoir ........................... 271 ,259  0.5 2203.126 5.8 2,677,309 35.8 

Préts et avances 	.............................. 27 , 315 ,154  53.9 5,425,030 14.4 725,998 9.7 

Placements 
Valeurscanadiennes ....................... 17.200 ,402 34.0 20,918,950 55.4 1,564.960 20.9 

Valeursétrangéres ......................... 1,1 77 ,053 2.3 ... 
Total partiel-placements .................... 18.377.455 36,3 20,918.950 55.4 1.564,960 20.9 

Autreselémentsd'actif financier ............... 1.871,410 3.3 5,237.097 14.9 1,098,045 14,7 

Total cia l'actiI ........................... 	.... 50.672.884 100.0 37.729,933 100.0 7,480,335 100.0 

Sans objet. 	Source: Statistique Canada. NOS de catalogue 68-204. 68-207. 68-209 et 68-211. 

4. Passif financier des administrations publiques fédérale, provinciales et locales 
(année uinancière se terminant le plus prés du 31 décembre 1977) 

Administration fédérale Administrations provinciales Administrations locales 

Partdu Partdu Partdu 
Passif financier Montant 	passif total Montant passif total Montant passif total 

$miljjers 	% $mifliers % $milliers % 
Emprunts aupres d'institutions financiéres ... 	... 492.395 1.2 2,049.375 9.8 
Sommesapayer 	............................. 13.532.978 	21,2 2268,752 5.6 1.668.311 7.9 
Préts et avances 	............................. ... 	... 2,277,471 5.6 
Obligations 

Marchécanadien 	.......................... 40,971,092 	64.2 25,124,705 62.1 13.567,219 64.5 
Marchéétranger ........................... 180,517 	0.3 7,943.152 19.6 3.152,396 15.0 
Total partlel - obligations ................. 41,151,609 	64.5 33.067.857 81.7 16,719.615 79.5 

Autreselementsdepassif ..................... 9,154,046 	14,3 2,399.327 5.9 597.104 2.8 
Totsidupessif ......... ........ 	............. 63.838.633 	100.0 40,505.802 100.0 21.034.405 100.0 

Sans objet. 	Source: Statistique Canada. N°S de catalogue 68-202. 68-204 88-209 et 68-211 
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Operations de l'administration fédérale. En 1977-78, les recettes fédérales se 
sont établies a $39,053,574,000, et les dépenses it $45,955,459,000. L'impOt sur le 
revenu des particuliers figurait pour 34.7% des recettes fédérales, l'impOt sur le 
revenu des corporations pour 14.9%, et les taxes de vente generales pour 11.3%; ces 
trois sources constituaient 609% du total. Le bien-étre social, les transferts a d'autres 
paliers d'administration (surtout aux provinces) et la protection des personnes et des 
biens (surtout Ia defense nationale) intervenaient respectivement pour 30.8, 21.6 et 
9.9% ou 62.3% globalement des dépenses fédérales. 

Le 31 mars 1978, l'actif financier de l'administration fédérale s'établissait a 
$50,672,884,000 et le passif a $63,838,633,000. Les préts et les avances constituaient 
53.9% de l'actif et les placements en valeurs rnobilières 36.3%, alors que les 
obligations figuraient pour 64.5% du passif et les sommes a payer pour 21.2%. 

Operations des administrations provinciales. Au cours de l'année financiére 
1977-78, les recettes globales des administrations provinciales se chiffraient a 
$43,695,626,000, et les dépenses a $43,585,037,000. Les primes d'assurance-maladie et 
les impOts sur le revenu des particuliers, les taxes de vente générales, l'impOt sur le 

Terminal maritime d'Halifax (N.-E.). 
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carburant et celui sur le revenu des corporations figuraient pour 7.9, 21.4, 11.4, 3.8 et 
4.8% respectivement ou 49.3% collectivement des recettes totales. Les provinces oft 
aussi recu 22.3% de leurs recettes sous forme de transferts d'autres administrations 
(surtout de l'administration féderale). La sante, les transferts a d'autres paliers 
d'administration, l'enseignement et le bien-étre social figuralent respectivement 
pour 24.0, 19.9, 9.8 et 13.8% ou 67.5% collectivement des dépenses totales. 

La 31 mars 1978, l'actif financier des administrations provinciales totalisait 
$37.729.933,000 at le passif $40,505,802,000. Les placements en valeurs mobilières 
figuraient pour 55.4% de l'actif et les préts et avances pour 14.4%, tandis qua les 
obligations représentaient 81.7% du passif. 

Operations des administrations locales. Au cours de t'année financière 
terminée le plus prés du 31 décembre 1977, les recettes des administrations locales 
Se chiffraient a $19,654,868,000, et les dépenses a $20,989,264,000. Les impóts fonciers 
et les transferts d'autres paliers d'administration (surtout des administrations 
provinciales) intervenaient respectivement pour 37.3 et 49.5% des recettes totales. 
L'enseignement, les transports et communications, la protection des personnes et 
des biens et l'environnement figuraient respectivement pour 42.9,11.6,7.4 et 8.8% ou 
70.7% collectivement du total des dépenses. 
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Fin de l'année financiere 1977, lactif total des administrations locales atteignait 
$7,480,335,000, et le passif $21,034,405,000, Les sommes a recevoir et les placements 
représentaient Ia plus grande part de I'actif (35.8 et 20.9% respectivement), tandis 
que les obligations constituaient le principal élément de passif (79.5%). 

Autoroute dons tes monts Richardson (T.N.-O.). 
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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 considèrablement sur l'économie et 
le système monétaire du pays; cest pourquoi les comptes de Ia balance des 
paiements font partie integrante du système des comptes nationaux. Les operations 
en biens et services constituent aussi un èlèment 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 donnèes de Ia balance des paiements sont aussi variées que les 
operations reportèes dans chacun des comptes. Les enquètes annuelles, trimestriel-
les et mensuelles menèes par Ia Division de Ia balance des paiements de Statistique 
Canada fournissent quantité 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. 

Par suite d'une diminution de $283 millions, le deficit au compte courant s'est 
ètabli, en 1979, a $5,019 millions, chiffre qui refléte Ia hausse ($600 millions) de 
l'excOdent du commerce marchandises et celle ($140 millions) des capitaux des 
migrants, ainsi que la baisse ($600 millions) du deficit au titre des voyages et celle 
($260 millions) des contributions officielles. Ce mouvement a ètè partiellement 
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contrebalancé par l'augmentation ($820 millions) des paiements nets dintéréts et 
dividendes et celle ($550 millions) des prestations de services. 

Les mouvements de capitaux en 1979 se sont soldés par une entrée nette de 
$11,121 millions, soit $7,381 millions de plus qu'en 1978. L'entrée nette de capitaux a 
long terme ($3,210 millions) n'a guère évolué par rapport a 1978. Cependant, parmi 
les composantes on observe des variations majeures. Voici celles qui ont contribué a 
réduire les entrées nettes: baisse du volume d'émissions nouvelles a l'etranger 
(notamment dans le cas des titres du Trésor fédéral); augmentation des 
remboursements et accroissement des achats d'avoirs étrangers. En revanche, il sest 
produit une entrée nette au chapitre des investissements de l'étranger au Canada et 
une poussee des ventes a des non-residents de valeurs canadiennes déjé en cours. 

Les mouvements de capitaux a court terme ont donné lieu a une entrée nette de 
$7,911 millions, sod une hausse de $7,450 sur 1977. Presque tous les postes ont 
contribué a cette evolution. La contrepartie de lemprunt par les pouvoirs publiques 
aux banques a charte canadiennes est intervenue pour $3 milliards dans le 
changement global tandis qu'une autre contribution importante a découlé des 
activités de ces banques qui ont fortement augmenté leurs créances sur les non-
residents, tant en devises étrangères que canadiennes. 

La valeur nette des erreurs et omissions équivalait a une sortie de $4,402 millions, 
soit une hausse par rapport aux $1,737 millions de l'année precedente. En 1979, le 
Fonds monétaire international a fait sa premiere attribution de droits de tirage 
spéciaux (DTS) depuis 1972; la part du Canada équivalait a $219 millions. 
L'excédent global de la balance des paiements a engendre un accroissement net des 
reserves de $1,919 millions. La hausse de l'actif monétaire net ($1,919 millions) 
reflète une diminution de $847 millions au chapitre de l'actif en reserves et une 
baisse encore plus grande ($2,766 millions) des éléments connexes du passif. 

Aprés avoir atteint, en février 1979, son plus bas niveau depuis 1933, Ia valeur du 
dollar canadien par rapport au dollar américain se situait en fin d'année a 85.72CEU, 
soit 1.6% de plus qu'à Ia fin de 1978. Le dollar canadien a subi des reculs de 5% a 9% 
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par rapport aux principales devises d'outre-mer, mais sa valeur vis-à-vis du yen 
japonais a beaucoup augmenté. 

Endettement international net 
D'apres les estimations provisoires, Is dette nette du Canada a I'égard des autres 

pays atteignait a la fin de 1979 une valeur comptable d'environ $69 milliards ($61 
milliards a la fin de 1978). Cette valeur représentait lexcédent des dettes du Canada 
vis-a-vis de l'étranger ($135 milliards environ) sur son actif extérieur brut qui 
totalisait $66 milliards en 1979. 

L'investissement canadien a long terme a l'étranger augmentait a $37 milliards, 
dont l'investissement direct et les placements a l'étranger sont intervenus pour près 
de 70% de Ia croissance observée. Compte tenu des créances a court terme sur les 
non-residents, les avoirs extérieurs du Canada s'établissaient a $66 milliards. Le 
solde cumulatif des erreurs et omissions nettes qui constituait un debit net a 
contribué pour beaucoup a Ia croissance de l'actif a court terme, tandis que les avoirs 
monétaires officiels nets, y compris le remboursement des emprunts a court terme 
faisant I'objet dun credit de soutien en 1979, ont atteint $4.2 milliards. 

Reflétant dans une large mesure l'entrée de capitaux de portefeuille et 
l'augmentation du volume de réinvestissement des gains réalisés par tes non-
residents, les fonda étrangers investis a long terme au Canada se soft êlevés a $109 
milliards. Si on prend en compte les autres dettes a long terme (par exemple lavoir 
des non-residents dans l'actif du Canada a I'étranger ou le passif officiel découlant 
des DTS) et les créances a court terme détenues par des non-residents, l'endettement 
canadien sélevait a quelque $135 milliards. 

— (p 
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Monnaie et banques 
La monnaie canadienne repose sur le système decimal: un dollar vaut 100 cents. 

La Banque du Canada a le droit exclusif démettre les billets destinés a circuler au 
Canada; ceux-ci, et les pièces frappées par la Monnaie royale canadienne, 
constituent la 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 la monnaie. Les avoirs monétaires du 
public sont déposés pour la majeure partie dans des institutions financières, surtout 
des banques a charte, et les paiements se font par prélèvements 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'intérèts, et les comptes dépargne avec faculté de tirer des cheques, 
qui rapportent des intérèts. II existe aussi des comptes d'epargne sans faculté de 
tirage, sur lesquels le taux d'intérêt 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 prets hypothécaires, offrent 
également divers types d'èpargnes et de depots a terme, y compris des comptes 
d'épargne avec faculté de tirage. 

Banque du Canada 
La Banque du Canada est Ia banque centrale du pays et Forganisme directement 

chargé de la politique monétaire. Le pouvoir qu'elle a dinfluencer de facon generale 
la croissance de la masse monètaire et les taux d'intérèt au Canada, et partant le 
niveau des dèpenses et de lactivité économique, émane surtout du contrOle qu'elle 
exerce sur les rèserves-encaisse mises a Ia disposition du système bancaire. 

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 Ia Banque 
du Canada ou de depOts auprês de celle-ci, des rèserves-encaisse equivalant a un 
pourcentage donnè de son passif-dèpOts en dollars canadiens. Le rapport entre le 
montant des réserves-encaisse dans le système bancaire et le niveau requis influe 
sur le désir des banques a charte d'acheter des titres ou d'accorder des prêts et 
d'attirer de nouveaux depOts. Si les réserves-encaisse sont inférieures au montant 
requis, les banques sont contraintes de vendre des titres, de restreindre le credit et 
d'attirer de nouveaux depOts afin d'accroitre leurs reserves. Cette attitude a 
généralement pour effet de faire monter les taux d'intérèt et d'encourager le public a 
réduire ses avoirs monétaires et ses dépôts a vue ne portant pas d'intèrèts. Une 
augmentation des réserves-encaisse a l'effet contraire: elle exerce une pression a la 
baisse sur les taux d'intérèt et encourage le public a détenir plus d'argent. La Banque 
du Canada a recours a diverses techniques de manipulation des rèserves-encaisse, 
mais Ia principale consiste a modifier ses avoirs sous forme de titres du 
gouvernement du Canada et le transfert des dèpóts gouvernementaux entre la 
banque centrale et les banques a charte. 

Le but poursuivi par Ia Banque du Canada en gérant les réserves-encaisse des 
banques a charte est d'influencer les taux d'intérêt de telle sorte que la masse 
monètaire (monnaie et depots a vue des particuliers auprès des banques a charte) 
croitra a un taux conforme aux objectifs monètaires établis par la Banque. En 
décembre 1979, Ia fourchette-objectif pour Ia masse monétaire êtait un taux 



d'accroissement global situé entre 5% et 9% daprés le niveau moyen du deuxime 
trimestre de 1979. Depuis 1975, les cibles de l'expansion monétaire ont été réduites a 
quatre reprises en vue de réaliser l'objectif a long terme de Ia Banque du Canada qui 
est de réduire progressivement I'accroissement de Ia masse monétaire jusqu'à un 
taux qui permette Ia croissance maximale de Ia production economique et assure en 
mème temps la stabilité des prix. 

La gestion des réserves-encaisse du système bancaire est le principal instrument, 
mais non pas le seul, dont se sert la Banque pour assurer l'application de sa politique. 
Elle peut egalement exiger que les banques a charte maintiennent des reserves 
secondaires. composées de l'excédent des réserves-encaisse. de bons du Trésor et de 
préts au jour le jour aux negociants du marché monétaire. Elle peut consentir des 
avances a court terme aux banques a charte et modifier le taux d'escompte ou taux 
minimum auquel elle est disposée a consentir des avances. Les variations du taux 
d'escompte non seulement influent sur le niveau des taux d'intérét, mais indiquent 
également l'orientation de Ia politique monétaire de Ia Banque. Bien que le taux 
officiel d'escompte soit en général administré directement par la Banque, it a été fixé 
a 1/4% au-dessus du taux moyen hebdomadaire offert par les bons du Trésor a 91 
jours durant Ia période allant du ier  novembre 1956 au 24 juin 1962 et la période 
commençant le 13 mars 1980. Sous un régime de taux d'escompte flottant. la  Banque 
continue nèanmoins de jouer un role important dans Ia determination des taux 
d'intérét a court terme par le biais de ses operations sur le marché libre et de sa 
gestion des reserves du système bancaire. 

Outre son rOle en matière de politique monètaire. Ia Banque fait fonction d'agent 
financier pour le gouvernement du Canada: elle gere Ia dette publique et le compte 
de depots dans lequel sont inscrites presque toutes 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 banques a charte sont les plus grandes institutions de dépóts au Canada et 

lune des principales sources de financement a court et a moyen terme. Elles 
Occupent une place de choix sur le marché monétaire a court terme, et c'est surtout 
par leur entremise que Ia banque centrale, gréce a sa gestion de l'encaisse, exerce 
une influence sur le marché monétaire et sur le marche du credit en général. Elles 
administrent aussi le système de compensation des cheques. Outre leurs operations 
en dollars canadiens, elles effectuent un volume important d'opérations sur des 
devises et ont des bureaux et des succursales dans les grands centres financiers du 
nonde, 

Ii existe actuellement 11 banques a charte au Canada; cinq possèdent un rèseau de 
succursales dans tout le pays, et une opere principalement au Québec. Les autres 
hanques établies plus récemment desservent surtout une region ou se spécialisent 
tians les operations de gros. Toutes les banques exercent leur activité en vertu dune 
charte qui leur est octroyée par le Parlement aux termes de Ia Loi sur les banques, et 
sont assujetties a l'inspection. 

Les banques a charte font affaires avec tous les elements de Ia socièté. Les préts 
hancajres 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 prèts a long terme 
aux entreprises et aux agriculteurs ainsi que des hypotheques. De plus, elles offrent 
un large éventail d'autres services a leurs clients, notamment les cartes de credit, Ia 
vente de devises et la location de coffrets de séreté. 

Autres institutions financières 
(I)utre les banques a charte, il existe toute une gamme d'institutions financières 

qui répondent aux divers besoins de la société. Ces établissements ont connu un 
essor particulièrement rapide au cours des deux ou trois dernières decennies, en 
raison surtout de lexpansion de leconomie canadienne et de Ia complexité 
croissante des marches financiers. Méme si certains types d'institutions financières 
tendent a se spécialiser. il  existe néanmoins une forte concurrence. Parmi les plus 
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importantes institutions de depots non bancaires figurent les sociètés de fiducie et 
de préts hypothécaires, les caisses dépargne et de credit, les caisses populaires. et  Ia 
Banque d'epargne du Québec. II faut aussi mentionner les sociétés de financement 
des ventes et de credit a la consommation, les sociétés d'assurance-vie et différents 
types de sociétés de placements. Les agents de change et les courtiers en valeurs 
mobiliéres jouent aussi un rOle important sur les marches financiers. Un certain 
nombre d'organismes. y compris des institutions gouvernementales, sappliquent 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 préts 
comme le credit-bail. 

Les sociétés de fiducie et de prets hypothecaires se sont multipliées ces dernières 
années. II en existe environ 135 au Canada, dont la plupart possèdent un réseau de 
succursales. Elles font concurrence aux banques a charte pour ce qui concerne les 
depots, surtout par la vente d'obligations non garanties a terme fixe et de certificats 
de placement, et sont les principaux préteurs sur le marché hypothécaire, une forte 
proportion de leurs avoirs étant sous forme d'hypotheques. Les sociétés de fiducie 
administrent également des fonds de pensions pour des particuliers ou des 
entreprises, ainsi que des successions, des sociétés en faillite, et agissent a titre 
d'agents financiers pour le compte de municipalités et de sociétés. Les sociétés de 
fiducie et de préts hypothécaires sont habilitêes et surveillées par le Département 
fèdéral des Assurances ou par les autorités provinciales. 

Les caisses d'épargne et de credit et les caisses populaires ont connu une 
expansion rapide ces derniéres années et constituent un élément important du 
système financier. Elles reposent sur un affinité commun entre les sociétaires, 
l'emploi par exemple, ou sur une base communautaire; elles different des autres 
institutions financières par leur régime coopératif et Ieur caractère local. Elles 



vendent des parts aux sociOtaires, mais leurs fonds proviennent en majeure partie de 
depots, et leurs avoirs revOtent surtout Ia forme de prts hypothecaires et de préts 
personnels consentis aux membres. Toutes ces caisses sont régies par des lois 
provinciales, et elles appartiennent presque toutes a une centrale qui exerce son 
activité dans Ia province. 

Assurances 
A la fin de 1978, les Canadiens dOtenaient des assurances sur la vie dune valeur 

de plus de $338,000 millions, Ia valeur moyenne par ménage étant de $43,400. Les 
Canadiens sont bien assures comparativement aux habitants d'autres pays. Le 
secteur canadien de l'assurance-vie groupe environ 250 compagnies et sociétés de 
secours mutuels, dont plus de Ia moitié sont enregistrées au niveau fédéral. Ce 
dernier groupe absorbe plus de 93% du marché de l'assurance et possede au Canada 
un actif de plus de $33,000 millions. 

Outre lassurance-vie, la plupart des compagnies vendent des polices qui couvrent 
les frais de maladie et dedommagent les assures des pertes de salaire durant la 
maladie; on peut souscrire une telle assurance en s'adressant a un agent autorisé ou 
en participant a un régime collectif offert par un employeur, une association 
professionnelle ou un syndicat. Environ 300 compagnies vendent de Ia protection 
concernant les biens, l'automobile, Ia responsabilite civile et risques divers. Parmi 
ces derniéres, les compagnies a charte fédérale détiennent au Canada un actif'de 
plus de $9,000 millions. 
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Transports 

Les transports ont faconne l'histoire du Canada et contribuent aujourdhui a 
modeler Ia vie de ses habitants. Avec les années, on est passé du canot de 
l'explorateur et du train du pionnier a l'automobile et a l'avion. Sur une période de 
deux générations. des changements radicaux se sont produits dana le transport des 
marchandises pour compte d'autrui. En 1930, les chemins de fer réalisaient environ 
85% des recettes provenant du transport marchandises, mais en 1960 leur part avait 
diminué de plus de la 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. 
Des 1976, les recet tea du transport routier de marchandises avaient dépassé celles du 
transport ferroviaire. 

Transports aériens 
Transports Canada reglemente et dessert l'aviation civile, assurant limmatricula-

tion et l'attribution des permis aux aéronefs et Ia délivrance des permis au 
personnel. Entre janvier 1970 et décembre 1979, le nombre d'aéronefs civils au 
Canada a plus que double, passant de 10772 a 22,594. Le nombre de permis en 
vigueur détenus par les pilotes, navigateurs de bord, controleurs de Ia circulation 
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aérienne et mécaniciens de bord et d'entretien s'élevait a 65,719 au 31 décembre 
1979. Ii y avait en outre 24,847 élèves-pilotes inscrits. Le ministére exploite des 
aéroports et fournit des services de contrOle et autres services de navigation 
aérienne. En 1979, 61 aéroports dotes d'une tour de contrOle de Transports Canada 
ont enregistré 7.2 millions de decollages et atterrissages, soit 7% de plus qu'en 1978 et 
64% de plus qu'en 1970. Les mouvements itinérants et les mouvements locaux ont 
affiché des augmentations marquees. 

1. Repartition des mouvements itinérants' aux aéroports de Transports Canada 
équipés d'une tour de contróle, selon Ia mode de propulsion, 1975-78 

1975 	 1976 	 1977 	 1978 

nombre % nombre % nombre % nombre % 
Moteursépistons 1,833.301 61.1 1.850.500 60.9 2.004,785 62.1 2,107.432 61.8 
Turbopropulseurs 246.825 8.3 249,911 8.2 287,841 8.9 295.919 8.7 
Turboréacteura 781,390 26.1 786,097 25.9 771,114 23.9 805.344 23.6 
Helicoptères 127,471 4.3 148,530 4.9 158.704 4.9 192.578 5.7 
Planeurs 4,412 0.2 3,233 0.1 5,203 0.2 6.951 0.2 

Total ............. 2,993,399 100.0 3.038,271 100.0 3,227,647 100.0 3,408.224 100.0 

'Atterrissage ou decollage d'un aéronef en provenance ou a destination d'un autre aéroport 

2. Trafic de passagers (arrivèes et departs de vols I horaire fixe) enregistré pour 
lea 10' principales liaisons, 1972-1978 

Liaison 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

(milhers de passagers) 
Montréal (Que.)- 

Toronto (Ont.) ................. 758.6 915.6 965.7 962.8 948.4 924.1 948.7 
Calgary (AIb.). 

Edmonton (AIb.) ............... 275.3 332.2 372.4 412.5 429.4 478.8 551.3 
Ottawa (Ont,)- 

Toronto (Ont.) ................ . 347.8 432.5 493.8 495.9 479.8 487.0 513.1 
Toronto (Ont.)- 

Vancouver (C-B.) .............. 206.0 271.4 302.0 301.8 287.2 288.7 347.4 
Calgary (AIb.)- 

Vancouver (C-B.) .............. 201.9 247.6 275.1 291.3 291.9 278.8 319.7 
Edmonton (Alb.)- 

Vancouver (C-B.) .............. 170.1 217.3 246.7 253.8 265.7 247.7 277.6 
Toronto (Ont.)- 

Winnipeg (Man.) ..............
Calgary (Mb.)- 

179.2 210.5 234.2 238.3 233.5 231.4 251.5 

Toronto (Ont.) ................. 104.3 128.7 158.7 174.2 184.9 193.2 240.7 
Edmonton (AIb.)- 

Toronto (Ont) ................. 88.7 111.3 124.1 138.7 150.5 153.3 196.7 
Halifax (N.-E)- 

Toronto (Ont.) ................. 113.5 147.3 158.6 168.4 168.6 156.6 176.7 

Ordre établi d'après lee chifires de 1978. 
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La Commission canadienne des transports assure l'autorisation et Ia réglementa-
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. Lea sociétés aériennes organisent aussi des affretements vers tous lea 
coins du monde. Outre le transport, elles fournissent de nombreux services 
comprenant I'aspersion des cultures, la surveillance des incendies de forét, 
l'inspection des pipelines et les levés aériens. 

En 1978, les 748 transporteurs canadiens autorisés ont réalisé des recettes 
dexploitation de $2,679 millions ($2,358 millions en 1977). Les dépenses, etablies a 
$2,214 millions en 1977, étaient estimées a $2,514 millions pour 1978. En 1977, ces 
soclétés aériennes ont transporté 16.1 millions de passagers a l'intérieur du Canada 
et 6.2 millions sur les vols internationaux; en 1978, elles ont transporté 17.0 millions 
de passagers a l'intérieur. et 6.6 millions sur les liaisons internationales, soit une 
augmentation de 5.8% par rapport au total de 1977 (22.3 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. De 1977 a 
1978, les chiffres sur les origines et destinations ont révélé une augmentation pour 
lea 10 premieres palms de villes reliees (tableau z). L'achalandage de la ligne 
Montréal-Toronto était encore de 1.8% inférieur au sommet atteint en 1974, mais le 
nombre total de passagers entre Calgary et Edmonton a augmente de 15.1% entre 
1977 et 1978, et de 48.0% entre 1974 et 1978. 

3. Activités, recettes et dépenses d'exploitation et consommation de carburant 
de l'aviation commerciale, 1977 et 1978 

Tranaporteurs 
transcontinentaux 
et régionaux' 

1977? 	1978 

Tous autres 
transporleurs 

1977? 1978 

Total, 
ensemble des 
transporteurs 

1977? 1978 

(millers) 
Activitha 
Paseagers transportés 18.886 20.063 3,432 3,586 22.318 23,649 
Passagers-kilom6lres 31874 885 34277446 3671895 3940979 35546480 38 218 425 
Tonnes-kilometres de 
marchandises 758 300 791 923 27 812 35441 786 112 827 364 

Departs .............. 363 389 824 816 1,207 1,205 
Heuresdevol 556 570 1,944 2,008 2,500 2,578 

Recettes et dépenses 
d'exploitation 

Recettes totales (5).... 1,914,058 2.167.779 444,238 511,738 2,358,294 2,679,517 
Dépenses totales (5).. 1,789.201 2.017,023 425.249 497,090 2,214,450 2,514,113 

Consommation de 
carbursnt 

Turbocarburant (litres) 2 993 207 3031 784 290 725 341 193 3283932 3372 977 
Essence (litres) 1787 1 571 81 389 79808 83176 81 379 

• Air Canada. CP Air, Eastern Provincial Airways, Quebecair, Nordair, Transair at Pacific Western 
Aidines. 	rChiffres rectifiés. 
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Transports ferroviaires 
Le chemin de fer a toujours joué un role capital dans l'integration politique. le 

peuplement et le développement economique du pays. En 1850, l'Amerique du Nord 
britannique comptait 106 km (kilomètres) de voies ferrées: 80 ans plus tard, le 
Canada en possédait 91 065 km. A partir de 1930, la croissance a été lente, atteignant 
96958 km en 1974; en 1978, 94085 km de voies étaient en service. Deux grands 
chemins de fer, le Canadien National et le Canadien Pacifique, aménagés de 

Chemin de fer pres de Bathurst (N-B.). 
-- 
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lAt1antique au Pacifique sur une distance de 7000 km. a travers étendues 
mcheuses et muskegs, prairies et chaines montagneuses, ont permis le peuplement 
de l'Ouest canadien. Aujourd'hui, us s'insèrent dans un système de transport 
combine acheminant marchandises et conteneurs, a bon compte et de façon rapide 
et efficace. 

Le Canadien Pacifique est une société privee, alors que les Chemins de fer 
Nationaux sont exploités par le gouvernement fédéral. Parmi les chemins de fer 
exploités par les provinces figurent le British Columbia Railway, les lignes de la 
British Columbia Hydro, l'Ontario Northland et le GO Transit. 

En 1978, le volume de marchandises payantes transportées par rail s'est établi a 
238 800 000 t (tonnes), soit 3.4% de moms qu'en 1977 (247200 000 t). Le nombre de 
passagers transportés en 1978 s'est chiffré a 23.9 millions, soit le méme nombre qu'en 
1977. L'effectif nécessaire pour transporter ces personnes et ces marchandises en 
1978 s'est chiffré a 110,221 employés, un peu moms qu'en 1977 (110,578). 
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Transports routiers 
Le principal moyen de transport des passagers demeure l'automobile, quon 

associe a une consommation élevée de carburant. Le nombre total de tous les types 
de véhicules automobiles routiers immatriculés en 1978 sétablissait a 13.0 millions. 
Sur ce nombre, 9.7 millions (75%) étaient des automobiles particulières. Le nombre 
de camions et autobus immatriculés figurait pour 2.8 millions ou 21%. Les ventes 
nettes de carburant servant a alimenter ces véhicules Se chiffraient a 
32 273 000 000 L (litres) dessence et 4 800 000 000 L de carburant diesel. 
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4. Industrie des transports routiers, 1978 

Transport 	 Transport 	Autres services 
routier 	 interuxbeln de transport 
de 	Deména- Transports de voyageuxs de voyageui 
marchandises' geura' urbeina par autobus per autobus' 

tsblisaementsdecIarants (nombre) 3.589 	370 78 82 	1,704 
Recettes d'exploitation ($ millions) 4,021 	237 848 229 	387 
Depenses d'exploitstion ($ millions) 3055 	227 810 212 	354 
Nombre moyen d'employéa y 
compris lea proprietaires actif 
(milliers) 	...................... 97 	8 31 8 	26 

Unite de matérial payant exploité 
(milliers) 	...................... 130 	6 12 2 	22 

Sans lea établiseements syant déclsré des recettea annuelles brutes inferleures a sioo,000 pour l'année 
précédente. • Etsblissements exploitant des services de transport aux aeroports at aux gares, de visitea 
touristiques, d'affrètement d'excursion et de transport scolaire. 

L'enquête annuelle sur les entreprises de camionnage couvre les établissements 
ayant déciaré des recettes d'au moms $100,000 l'année précédente. Les 3,959 
transporteurs enquêtés en 1978, dont 370 déménageurs, ont réalisé des recettes 
globales de $4.3 milliards, soit 23% de plus que les $3.5 mifliards declares en 1977 par 
3,193 transporteurs. Les entreprises visées disposaient de 105,000 employês et 
136,000 véhicules en 1978, contre une moyenne de 90,000 employés et 123,000 
véhicules en 1977. 

Embarcotion de sauvetoge a coussin dair de In Garde cOtière canadienne patrouiihnt dans le detroit de 
Georgie. 

- 
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Les transporteurs routiers exploitant des services passagers sont classes en trois 
divisions fondamentales suivant le service principal, bien qu'iJ soit possible qu'un 
méme transporteur offre divers services. Sur les 1,844 enquêtés en 1978, 78 
s'occupaient surtout de transport urbain, et leurs recettes d'exploitation figuraient 
pour $848.4 millions ou 58% du montant total de $1,465.1 millions. Les 62 exploitants 
de services d'autocars comptalent pour 16% des recettes. Les transporteurs offrant 
des services d'autobus scolaires, d'affrètement, de visites touristiques ainsi que Ia 
desserte des aéroports et des gares, au nombre de 1.704, figuraient pour 26% des 
recettes d'exploitation. 

Transports par enu 
En 1977, 569 exploitants de services locatifs, privés, gouvernementaux et 

touristiques de transport par eau établis au Canada ont réalisé globalement des 
recettes de $1.4 millard; par rapport a 1976, le nombre d'exploitants était en hausse 
de 5%, et le chiffre des recettes en hausse de 11%. Le plus clair des recettes totales, 

Rampe pour bateaux sur In rivière Severn, 6 Bi5 Chute (On(.). 
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$920.6 millions, a été obtenu par 412 transporteurs représentant l'industrie de 
location de transports par eau. Les 66 entreprises de transport par eau pour compte 
d'autrui et en location qui ont déclaré des recettes d'exploitation de $1 million ou 
plus sont intervenues pour $845.3 millions, soit 92% du revenu total de I'industrie 
($920.6 millions) ou 60% du revenu global des activités de transport par eau ($1.4 
milliard). La part des 82 exploitations privées déclarantes a été de $230 millions; 
celle des 41 transporteurs d'Etat, $259.8 millions; et celle des 34 services de visites 
touristiques par eau, $4.4 millions. 

Sur le $1.4 milliard de revenu brut du transport par eau en 1977, 43% provenait du 
transport intérieur. En 1977, le revenu des entreprises établies au Canada et faisant 
affaires avec des ports étrangers représentait 28% du total; les mouvements entre le 
Canada et lea Etats-Unis ont repondu pour 15% de ce total, tandis que le reste était 
attribuable au revenu non lie a un secteur donné d'opérations. 

Pendant Ia saison de navigation de 1978, le fret international manutentionné dans 
les ports canadiens a atteint 178 300 000 t, soit 2% de moms qu'en 1977 
(178 700 000 t). Lea arrivées et departs de navires transportant ce fret se sont élevés 
a 47,087 en 1978. 

En 1978, Ia manutention des cargos d'origine intérieure dana lea ports canadiens a 
augmenté de 4%, passant de 116 600 000 t en 1977 it 121 300000 t. Lea arrivées et 
departs de navires en service de transports intérieurs oft totalisé 89,163 en 1978 
(83.328 en 1977). 



Les pouvoirs publics 
ci leurs services 



Le gouvernement 

Le Canada est un Etat fedératif, créé en 1867. Cette année-là, a Is demande de trois 
colonies distinctes (le Canada, Ia Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick), le 
Parlement britannique adopta I'Acte de I'Amerique du Nord britannique (AANB), 
qui lea unissait toutes trois en une oUnion FédéraIe pour ne former .. . qu'une 
seule et méme Puissance (Dominion) sous le norn de Canada>>. A part une 
modification prévoyant Ia nomination de sénateurs supplémentaires pour rompre 
une impasse entre lea deux Chambres du Parlement, I'Acte ne faisait qu'entériner 
lea decisions auxquelles les délégués des colonies, les Pères de Ia Confédération>>, 
en étaient eux-mémes arrives. 

L'Acte divisait le nouveau pays en quatre provinces. La partie appelée jusque-Ià Ia 
province du Canada>' formait les provinces de Québec et d'Ontario, tandis que les 

limites de Ia Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick restaient inchangees. En 
1870, le Parlement du Canada créait le Manitoba; la Colombie-Britannique se joignit 
a Ia fédération en 1871, suivie de l'tIe-du-Prince-Edouard en 1873. En 1905, le 
Parlement du Canada créait Ia Saskatchewan et I'Alberta; et en 1949. Terre-Neuve 
devint Ia dixième province. 

L'AANB conférait au Canada l'autonomie complete pour ce qui concerne son 
administration interne, et le pays acquit graduellement le contrOle absolu de ses 
affaires extérieures. Le Canada est aujourd'hui un Etat entièrement souverain, bien 
que certaines dispositions trés importantes de Ia Constitution, trés peu nombreuses, 
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ne puissent être modifiées que par le Parlement britannique. Toutefois, cette 
restriction est purement théorique puisque le Parlement britannique vote invaria-
blement tout amendement demandé par le Parlement canadien; la seule raison pour 
laquelle le plein pouvoir de modifier sa Constitution na pas été transféré au Canada 
est que les Canadiens n'ont pas réussi a convenir d'une formule d'amendement. 

L'AANB confêre au Parlement canadien le pouvoir de faire des lois pour <<... Ia 
paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement a toutes les rnatières 
ne tombant pas dans les categories de sujets exclusivement assignés aux legislatures 
des provinces>>. Ii ajoute une liste d'exemples de ce pouvoir général: Ia defense; le 
prélévement de deniers par tous modes ou systémes de taxation; Ia réglementation 
du trafic et du commerce; la navigation et les bátiments ou navires (shipping); les 
pècheries; Ia monnaie et les banques; Ia banqueroute et la faillite: l'intérèt de 
l'argent; les brevets d'invention et les droits d'auteur; le manage et le divorce; la 
legislation et Ia procedure en matiere cniminelle; les pénitenciers; les lignes 
interprovinciales et internationales de navires a vapeur, ferries, chemins de fer, 
canaux et télégraphe, et tous <travaux> considérés par le Panlement comme étant 
<<pour l'avantage general du Canada>. Sont venus s'ajouter, par voie damendement, 
l'assurance-chOmage et Ia modification de la Constitution, sauf en ce qui concerne 
le partage des pouvoirs entre le Parlement et les legislatures provinciales, les droits 
garantis aux langues française et anglaise, les droits constitutionnels de certaines 
confessions religieuses en matière d'enseignement, Ia nécessité d'une session 
annuelle du Parlement et la durée maximale d'une legislature. 

LActe de 1867 conférait au Panlement et aux legislatures provinciales des 
pouvoirs concurrents en matiére d'agniculture et d'immigration, avec primauté de Ia 
loi fedérale en cas de conflit. Des amendements ont depuis établi une competence 
concurrente pour les pensions, mais avec pnimauté de Ia loi provinciale en cas de 
conflit. 

L'AANB établissait également un bilinguisme officiel limité. Dans les débats des 
deux Chambres du Parlement, les membres peuvent s'exprimer en francais ou en 
anglais; les documents et journaux des deux Chambres doivent étre publiés dans les 
deux langues, de méme que les lois du Parlement, et l'une ou l'autre langue peut être 
utilisée devant les tribunaux créés par le Parlement; les mémes dispositions 
s'appliquent a la legislature et aux tribunaux du Québec. En 1969, le Parlement 
adoptait la Loi sur les langues officielles, qui declare que le français et l'anglais ont 
un statut égal et sont les langues officielles du Canada pour tout ce qui relève du 
Parlement et du gouvernement du Canada, 

Exception faite d'un bilinguisme officiel limité et de certains droits en matiere 
d'enseignement accordés a des minorités religieuses, I'AANB n'accorde aucune 
protection particulière aux droits fondamentaux cornme les libertés de culte, de 
presse et d'assemblée. Aussi, le Parlement a adopté une Declaration canadienne des 
droits en 1960, et a adopté récemment une loi sur les droits de Ia personne qui 
interdit Ia discrimination dans les domaines de competence fédérale. 

Chaque legislature provinciale a un pouvoir exciusif dans les matiéres suivantes: 
amendement de Ia Constitution de la province (sauf les dispositions relatives a la 
charge de lieutenant-gouverneur, chef de droit de lexécutif provincial); ressources 
naturelles; taxation directe a des fins provinciales; prisons; hôpitaux; asiles et 
muvres de bienfaisance: institutions municipales: licences pour prélever un revenu 
aux niveaux provincial et municipal: entreprises et travaux locaux; constitution de 
compagnies provinciales; célébration du manage; propriété et droits civils; 
administration de la justice (y compris Ia creation de tribunaux civils et cniminels et 



Ia procedure civile); questions de nature purement locale ou privée; et enseigne-
ment, sous reserve de certaines garanties accordées aux écoles confessionnelles de 
Terre-Neuve et aux écoles catholiques ou protestantes des autres provinces. Les 
arréts judiciaires ont donné une portée très grande a Ia juridiction sur <la propriété 
et les droits civils'>. allant jusqu'á y inclure presque toute la legislation du travail et 
une grande partie de Ia sécurité sociale. 

La Constitution canadienne 
L'AANB et ses amendements nétablissent que l'ossature du gouvernement. le 

reste venant de linterprétation judiciaire, de diverses lois du Parlement et des 
legislatures et, surtout, des usages ou <<conventions>>. 

Les pouvoirs du Souverain sont exerces, selon les mots des Péres de la 
Confédération, <selon les principes bien compris de la Constitution britannique>>. 
c'est-à-dire selon les usages et les interpretations qui ont graduellement transformé 
Ia monarchie britannique en démocratie parlementaire. Le Canada a hérité de ces 
conventions et les a adaptées a ses propres besoins. 

Le gouvernement du Canada 

Le pouvoir exécutif 
Par un choix libre et réfléchi des Pères de Ia Confédération, le Canada est une 

monarchie constitutionnelle. Le pouvoir executif est <<attribué ala reine>> du Canada. 
qui est aussi la reine de Ia Grande-Bretagne, de lAustralie et de Ia Nouvelle-
Zélande. Au sens strict de Ia Ioi, Ia Couronne a de très vastes pouvoirs. Dc fait, elle 
les exerce sur lavis dun Cabinet responsable devant Ia Chambre des communes, 
élue par le peuple. La Couronne est représentée par Ic gouverneur general 
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(maintenant toujours un Canadien). nommé par Ia reine sur l'avis du premier 
ministre. 

Sauf circonstances extraordinaires, le gouverneur general ou Ia reine doit agir sur 
l'avis des ministres. Sur l'avis du premier ministre, le gouverneur general nomme les 
ministres et les membres du Sénat. Le premier ministre fixe Ia date de convocation 
du Parlement et decide normalement du moment de I'élection d'un nouveau 
Parlement, mais ii doit de toutes facons y avoir des elections générales au moms 
tous les cinq ans. Le gouverneur general nomme les juges des cours supérieures, de 
district et de comté, les Iieutenants-gouverneurs des provinces, les sous-ministres et 
autres hauts fonctionnaires sur l'avis des ministres. 

Le Cabinet et le premier ministre sont des institutions nées des conventions plutOt 
que de Ia Constitution. L'AANB ne prévoit qu'un sConseil prive de la Reine pour le 
Canada>, nommé par le gouverneur général pour d'assister et le conseiller>'; ses 
membres sont nommés a vie. Le Conseil privé est formé de tous les ministres, de 
tous les anciens ministres et de diverses personnalités a qui on a voulu faire 
honneur. Ii s'agit dans une certaine mesure d'une institution honorifique, dont 
I'importance pratique tient a ce qu'il faut en étre membre pour pouvoir occuper une 
charge ministérielle et que seuls les membres du Conseil privé occupant un poste de 
ministre peuvent conseiller le gouverneur general par le truchement de décrets du 
conseil. 

Le Cabinet est un organe officieux compose des membres du Conseil privé 
occupant une fonction ministerielle, et preside par le premier ministre. En avril 
1980, il comptait 33 membres, dont le premier ministre. Par convention, tous les 
ministres doivent We membres du Parlement, et Ia plupart sont des députés a la 
Chambre des communes (par moments, le seul sénateur ministre est le leader du 
gouvernement au Senat). Ii est d'usage que, pour autant que le permet la 
representation parlementaire, le Cabinet compte au moms un ministre de chaque 
province, les provinces les plus populeuses ayant Ia plus forte representation. 

Les membres du Cabinet doivent ètre solidaires sur toute question de politique 
gouvernementale; un ministre qui ne pout appuyer une politique donnée doit 
démissionner. Chaque ministre doit répondre de son ministère devant Ia Chambre 
des communes. et  l'ensemble du Cabinet est responsable devant Ia Chambre de Ia 
politique et de ladministration du gouvernement en général. 
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Si le gouvernement est renversé en Chambre sur une motion de defiance, ii doit 
soit démissionner (le gouverneur general invite alors le chef de l'Opposition a 
former un nouveau gouvernement), ou bien demander Ia dissolution du Parlement 
ce qui améne des elections générales, solution generalement appliquée de nos jours. 
Le rejet d'un projet de loi d'importance du gouvernement est normalement 
consideré comme un vote de defiance et améne les mémes consequences; 
cependant, le gouvernement peut decider de ne pas considérer ce rejet comme une 
défaite decisive. La Chambre a alors Ia possibilité de se prononcer sur une motion de 
defiance. 

Seul le gouvernement peut presenter des projets de loi visant le prëlèvement ou Ia 
dépense de den jets publics. Les simples députés peuvent proposer une reduction des 
impOts ou des dépenses projetés, mais jamais une augmentation. Le réglement veut 
que la Chambre consacre le plus clair de son temps aux affaires du gouvernement et, 
de nos jours, presque toutes les mesures législatives émanent du gouvernement. Les 
ministres ont le pouvoir exciusif de proposer Ia clOture. ce qui a pour effet de mettre 
fin a un débat, et si les partis n'arrivent pas a se mettre d'accord les ministres 
peuvent proposer de fixer un échéancier pour les diverses étapes dun projet de loi. 
Mais le réglement donne amplement loccasion a l'Opposition d'intermger, de 
critiquer et d'attaquer le gouvernement. Au cours de chaque année parlernentaire, 
25 jours sont réservés spécialement a l'Opposition, qui peut choisir de débattre toute 
question qui lui plait et, pendant six de ces jours, elle peut proposer une motion de 
defiance. 

II 	 III 	 III 	 F 
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Le pouvoir législatif 
Le Parlement. Le Parlement est compose de Ia Reine. du Sénat et de Ia Chambre 

des communes. Le Sénat compte 104 sieges répartis de Ia facon suivante: 24 pour 
lOntario, 24 pour le Québec, 24 pour les provinces Maritimes (io pour la Nouvelle-
Ecosse, 10 pour le Nouveau-Brunswick et 4 pour l'Ile-du-Prince-Edouard), 24 pour 
les provinces de l'Ouest (6 chacune), 6 pour Terre-Neuve, 1 pour le Yukon et I pour 
les Territoires du Nord-Ouest. Les sénateurs sont nommés par le gouverneur général 
sur l'avis du premier ministre. us se retirent a 75 ans. 

L'AANB attribue au Sénat exactement les mémes pouvoirs qu'à Ia Chambre des 
communes, saul que les projets de loi de finances doivent émaner des Communes. 
Le Sénat peut rejeter un projet de loi, mais ii le fait rarement. II accomplit presque 
tout le travail concernant les bills d'intérét privé (constitution des sociétés, par 
exemple) et, comme la Chambre des communes, ii soumet les lois générales a une 
étude minutieuse en comité; il recourt particulièrement a des comités spéciaux pour 
étudier des questions dun grand intérét public. En avril 1980, le Sénat comptait 70 
libéraux, 1 liberal indépendant, 27 progressistes-conservateurs, 1 membre du Credit 
social et 2 indépendants; il y avait 3 sieges vacants. 
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La Chambre des communes a 282 sieges: 7 pour Terre-Neuve, 11 pour Ia Nouvelle-
Ecosse, 10 pour le Nouveau-Brunswick, 4 pour I'lle-du-Prince-Edouard, 75 pour le 
Québec. 95 pour l'Ontario, 14 pour le Manitoba, 14 pour Ia Saskatchewan. 21 pour 
lAlberta, 28 pour Ia Colombie-Britannique. I pour le Yukon et 2 pour les Territoires 
du Nord-Ouest. Les députés sont élus a raison d'un par circonscription et, de facon 
générale, 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 et Ia representation de chaque province sont révisés aprés 
chaque recensement décennal en conformite des régles établies dans I'AANB. Tout 
citayen canadien adulte (sauf quelques exceptions, comme les prisonniers) peut 
voter. En avril 1980, les libéraux avaient 147 députés, les progressistes-conservateurs 
103, et le Nouveau Parti démocratique 32. 
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A Ia Chambre des communes, tous les projets de loi passent par trois étapes, dites 
dectures>>. La premiere, au moment du depOt du projet de loi, est une simple 
formalité. A Ia deuxième, Ia Chambre étudie le principe du projet de lol et, si elle est 
satisfaite, elle le défère a un comité, qui l'étudie article par article. Les projets de loi 
portant affectation de credits, les projets de lol budgétaires et les autres projets que 
Ia Chambre juge a propos sont renvoyés au Comité plenier, c'est-á-dire Ia Chambre 
entière, qui est alors régie par des régles spéciales facilitant l'examen détaillé. Tous 
les autres projets de loi soot renvoyés a l'un des 20 <comités permanents>> (composes 
chacun de 12 a 30 députés), dont chacun est spécialisé dans un ou plusieurs sujets. 
Le comité fait ensuite rapport du projet de loi a Ia Chambre, avec ou sans 
amendements, et, a ce stade, n'importe quel député peut proposer des amendements 
sujets a débat. Vient ensuite Ia troisième lecture. Si le projet de loi passe cette étape, 
il est envoye au Sénat, oC ii est soumis it peu près a la méme procedure, aprés quoi ii 
reçoit Ia sanction royale, qui complete le processus par lequel Ia Couronne. en 
Parlement, décrète la loi. 

Sans partis politiques Ia Constitution canadienne serait inopérante. Pourtant, les 
lois canadiennes ne font a peu prés pas mention des partis (exception faite de Ia Loi 
sur les depenses d'élections), ce qui témoigne bien de l'importance des conventions 
dans Ia Constitution. Les partis assurent la stabilité du gouvernement, ce qui lui 
permet d'appliquer ses politiques. Ils assurent une critique permanente et 
systématique et permettent la passation ordonnée du pouvoir d'un gouvernement a 
l'autre. Ils contribuent a éveiller les électeurs aux affaires publiques et a concilier les 
intéréts et elements divergents des différents coins du pays. 

Le parti liberal tire ses origines des partis réformistes d'avant la Confédération, 
qui, dans les annees 1840, luttérent pour le gouvernement responsable. Le parti 
progressiste-conservateur remonte a la coalition, en 1854, des conservateurs 
moderes et des reformateurs modérés de Ia province du Canada, six ans apres 
I'instauration du gouvernement responsable. II est devenu parti national en 1867, 
année oé Sir John A. Macdonald, premier premier ministre national, a formé un 
Cabinet de huit conservateurs et de cinq lib6raux ou réformateurs, dont les partisans 
ont été vite connus sous le nom de <dibéraux-conservateurs; le nom actuel a été 
adopté en 1942. Le Nouveau Parti democratique date de 1961, année oC la plus 
importante federation syndicale (le Congres du Travail du Canada) et le parti CCF 
(Federation du Commonwealth coopératif) ont uni leurs forces pour créer un 
nouveau parti; la CCF avait ete fondée en 1932 par un groupe de mouvements 
agricoles et ouvriers des provinces de l'Ouest. 

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

qu'au niveau central, sauf qu'aucune province na de Chambre haute. 
Tout le Nord canadien a I'ouest de la bale d'Hudson et un grand nombre d'iles au 

nord-est de la baie d'Hudson constituent deux territoires, le Yukon et les Territoires 
du Nord-Ouest, qui relèvent directement du gouvernement et du Parlement du 
Canada, mais qui soot de plus en plus autonomes. 

Le Yukon est administré par un commissaire, nommé par le gouvernement du 
Canada, assisté d'un Conseil élu de 16 membres parmi lesquels est nommé un 
Conseil exécutif. Ce Conseil est responsable devant le Conseil élu a peu prés de Ia 
méme manière qu'un gouvernement provincial est responsable devant la legislature 
provinciale. Le commissaire en conseil peut adopter des lois concernant les impOts 
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directs pour les besoins locaux, l'établissement de bureaux territoriaux, Ia vente de 
spiritueux, la preservation du gibier, les institutions municipales, les licences, Ia 
constitution de sociétés locales, Ia propriété et les droits civils, Ia célébration du 
manage et d'autres questions de nature locale ou privêe. 

Les Territoires du Nord-Ouest sont administrés par un commissaire, nommé par 
le gouvernement du Canada et assisté d'un Conseil elu de 22 membres et d'un 
comité exécutif formé dun commissaire, d'un sous-commissaire et d'au plus cinq 
membres du Conseil élu qui sont désignés par le Conseil. Le commissaire en conseil 
a sensiblement les mêmes pouvoirs qu'au Yukon. 

Administration municipale 
L'administration municipale, étant de competence provinciale. vane considéra-

blement. Toutes les municipalités (cites, villes, villages et municipalites rurales) 
sont administrées par un conseil élu. En Ontario et au Québec, ii existe également 
des comtés, qui groupent pour certaines fins des unites municipales plus petites, et 
les deux provinces oat créé des municipalités régionales pour les regions 
métropolitaines. 

En général, les municipalités s'occupent des services de police et de protection-
incendie, des prisons, des routes et des hOpitaux locaux, des services daqueduc et de 
salubrité at des écoles (souvent administrées par un conseil distinct élu a cette fin). 
Leurs ressources financiéres proviennent surtout des impôts fonciers, des permis et 
licences et des subventions provinciales. 11 y a environ 4,500 municipalités en tout, a 
l'heure actuelle. 



Le système judiciaire 

Le système judiclaire constitue un élément important du gouvernement au 
Canada. Avec lActe de FAmerique du Nord britannique (AANB), qui a fait du 
Canada un Etat fédératif, le système judiciaire est assez complexe. 

La loi et l'appareil legislatif 
La loi au Canada est un ensemble de statuts et de decisions judiciaires. Les statuts 

sont l'uvre du Parlement et des legislatures provinciales; us sont des énoncês 
écrits, sous une forme assez precise et dêtaillée, des règles de droit. 

Le Canada dispose ègalement d'une autre source de droit, Ia common law, 
anglaise constituée de principes de droit élaborès au cours des siècles par les 
decisions des cours supérieures. La common law fut introduite au Canada par les 
premiers colons anglais, et elle constitue Ia base de Ia loi au niveau fédéral et dans 
les provinces et territoires. Le Québec, quant a lui, a été colonisé par les Francais, 
qui y ont apporté le droit civil inspire du droit francais. Ainsi, ce sont les principes 
du droit civil qui régissent les domaines tels que Ia personne, la famille et la 
propriété au Quebec; Ia province a élaboré son propre Code civil et son propre Code 
de procedure civile régissant ces questions et d'autres et a, de fait, adapté le droit 
civil francais a ses besoins particuliers. 

Aux lois du Parlement federal et des legislatures provinciales s'ajoutent toute Ia 
reglementation adoptée par les autorités competentes ainsi que les reglements 
municipaux. Ces lois subordonnées, selon le qualificatif qu'on leur donne, sont 
promulguêes en vertu de pouvoirs conférés par le Parlement ou par les legislatures 
provinciales. 

Les lois adoptees par le Parlement federal s'appliquent dans tout le pays; celles 
des provinces ne s'appliquent que sur leur territoire respectif. Ainsi donc. les regles 
de droit prèsidant a une activite de competence provinciale peuvent varier d'une 
province a l'autre. 

Le droit penal, étant essentiellement fédéral, est uniforme dans l'ensemble du 
pays. Bien que I'AANB donne au Parlement fédéral le pouvoir exclusif en matière 
pénale, les provinces ant le pouvoir d'imposer des amendes ou d'autres peines pour 
toute violation des lois provinciales. C'est ce qui donne lieu a des infractions 
provinciales, par exemple, des infractions au code de Ia route. 

Le droit canadien en matière criminelle figure pour Ia majeure partie dans le Code 
criminel, puise presque entierement a des sources anglaises. Deux categories 
d'infractions y sont prévues: les actes criminels, qui appellent une sentence severe, 
et les contraventions de simple police, qui sont punies mains sévèrement. 
Cependant, le Code criminel, du Canada ne renferme pas Ia totalité du droit penal 
fèdéral statutaire. D'autres lois federales prévoient des amendes, des peines 
d'emprisonnement, ou les deux a la fois, pour les infractions sous leur régime. Dans 
tous les cas, qu'une infraction soit grave ou non, il est un principe fondamental du 
droit penal canadien qui veut que nul n'est condamné a moms qu'il n'ait été prouve 
au-delà de tout doute raisonnable et a Ia satisfaction d'un juge ou d'un jury qu'il est 
effectivement coupable. 



Hi 

Réforme du droit 
A mesure que la société évolue, que ses besoins et ses normes changent, la loi doit 

refléter ces transformations. C'est ainsi que hon nombre de provinces ont institué 
des commissions de réforme du droit chargées d'étudier certaines questions 
touchant la réforme du droit et de faire des recommandations a cet égard. Au niveau 
fédéral, cest Ia Commission de réforme du droit du Canada qui exerce cette activité 
en étudiant et examinant la loi féderale en vue d'en recommander la réforme. 

Lea tribunaux et le pouvoir judiciaire 
Le système judiciaire comprend les tribunaux, qui jouent un rOle clé dans le 

processus de gouvernement. Forts dun pouvoir judiciaire indépendant, les 
tribunaux interprétent Ia loi et l'appliquent pour trancher les litiges entre 
particuliers, entre particuliers et 1'Etat ou entre les parties constituantes de la 
fédération canadienne. 

Le pouvoir judiclaire 
tant donné Ia fonction particulière qu'exercent lea juges au Canada. I'AANB 

garantit l'indépendance des tribunaux supérieurs. Ainsi, les juges ne sont pas 
comptables au Parlement ni au pouvoir exécutif des decisions qu'ils rendent. Un 
juge nommé par le gouvernement fédéral reste en fonction durant bonne conduite, 
mais ii peut etre démis de ses fonctions par le gouverneur en conseil a Ia requête du 
Sénat et de Ia Chambre des communes; de toutes facons, ii cesse-d'occuper sa 
fonction a 75 ans. La nomination des juges des cours provinciales de premiere 
instance et Ia durée de leur charge sont régies par les lois provinciales. Aucun juge, 
qui1 soit nommé par le gouvernement fédéral ou par une province, ne peut faire 



270 	 LE CANADA, 1880-81 

l'objet de poursuites judiciaires pour les actes qu'il fait ou les paroles qu'il prononce 
en tant que juge dans une cour de justice. 

La nomination et la retribution des juges mettent en evidence les liens qui 
existent entre les pouvoirs partagés que l'on trouve dans le système constitutionnel 
canadien. Le gouvernement fédéral nomme et rémunère tous les juges des cours 
fédérales, des cours supérieures provinciales et des cours de comté, alors que les 
juges des cours de premiere instance des provinces sont nommés et rémunérés par 
les gouvernements provinciaux. 

Les tribunaux 
Au Canada, le pouvoir de créer des tribunaux est partagé. Certains sont des 

creations du Parlernent (par exemple, Ia Cour supreme du Canada) et d'autres. des 
creations des legislatures proviciales (par exemple, les cout's supérieures, les cours 
de comté et bien d'autres cours provinciales de moindre instance). Cependant, la 
Cour supreme du Canada et les cours provinciales font partie d'un méme tout 
integre; ainsi, ii est possible de se pourvoir en appel d'une decision de Ia plus haute 
cour d'une province auprès de Ia Cour supreme. On ne fait generalement pas de 
distinction quant a Ia juridiction des tribunaux provinciaux et fédéraux. Par 
exemple, bien que le droit penal soit du ressort du Parlement du Canada, ce sont 
surtout les tribunaux des provinces qui veillent a son application. 

Les cours fédérales. Les cours fédérales comprennent Ia Cour supreme du 
Canada, Ia Cour fédérale du Canada et divers tribunaux spécialisés tels que la 
Commission de revision de l'impot, le Tribunal d'appel des cours martiales et Ia 
Commission d'appel de I'immigration, tous des creations du Parlement. 

La Cour supreme, instituée en 1875, est la plus haute cour d'appel du Canada en 
matière civile et criminelle. Elle se compose de neuf juges, dont au moms trois 
doivent venir du Québec en raison du caractère particulier du droit civil québecois. 
Les circonstances donnant ouverture a un appel auprés de cette cour sont précisées 
dans le droit statutaire du Parlement. La Cour supreme entend les appels des cours 
provinciales de dernière instance et de la Cour fédérale. Elle donne également des 
avis au gouvernement fédéral lorsque des questions lui sont spécialement déférées. 
Normalement, cinq juges siégent pour entendre une cause; cependant, lorsqu'il 
s'agit d'affaires importantes, il est d'usage que la Cour siege au complet. 

La Courfédérale du Canada telle qu'elle existe aujourd'hui a été créée en 1970; la 
Cour de l'Echiquier du Canada, son prédécesseur, avait été instituée en 1875. Elle 
s'occupe des litges d'ordre fiscal, des poursuites mettant en cause le gouvernement 
fédéral (par exemple, les poursuites pour dommages causes par des fonctionnaires 
fédéraux), des affaires portant sur les marques de commerce, les droits d'auteur et 
les brevets d'invention, ainsi que des causes se rapportant a l'amiraute et a 
l'aeronautique. Elle a deux divisions, la Division de premiere instance et Ia Division 
dappel; Ia Division d'appel entend les appels des jugements rendus par Ia Division 
de premiere instance ou par de nombreux organismes fédéraux. 

Lea tribunaux provinciaux. Les tribunaux provinciaux sont établis par des lois 
provinciales et c'est pourquoi, bien que leur structure soit a peu pres identique, leurs 
noms varient d'une province a l'autre. 

Ii existe des tribunaux provinciaux a trois niveaux. Chaque province a des 
tribunaux de premiere instance comme les tribunaux pour Ia famille, les tribunaux 
pour enfants, les cours de magistrat et les cours des petites créances; Ia plupart des 
causes instruites dans les provinces sont entendues par ces tribunaux, dont la 
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competence s'étend aux affaires civiles et criminelles de moindre importance. A 
l'exception du Quebec, toutes les provinces ont egaiement des cours de district ou de 
comté, qui exercent une juridiction intermédiaire et règlent les litiges dépassant is 
competence des cours des petites créances, sans toutefois déborder certaines limites 
monétaires; ces cours instruisent egalement certaines causes criminelles, sauf les 
plus graves. Les cours de comté et de district sont d'abord des cours de premiere 
instance, mais elles ont aussi une certaine juridiction pour entendre les appels des 
decisions des cours de magistrat. Les cours de derniére instance dans une province 
sont les cours supérieures, qui entendent les causes civiles mettant en cause de 
fortes sommes d'argent et les causes criminelles resultant d'infractions graves. Les 
cours supérieures ont un niveau de premiere instance et un niveau 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 être appelées a se prononcer, 
aux termes d'une procedure spéciale, sur des questions qui leur sont déférées par le 
gouvernement provincial. 

La profession 
Dans les juridictions de common law du Canada, les avocats de pratique sont a Ia 

fois sbarristerss et <'soiicitors>. Au Québec, les membres de la profession juridique 
sont avocats ou notaires. Dans tous lea cas. Jes conditions d'admissibilité a Ia 
profession relèvent des provinces. 
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Aide juridique 
Ces dernières années, tous les gouvernements provinciaux ont mis sur pied des 

programmes d'aide juridique afin d'aider les personnes a moyens limités a obtenir 
de l'aide juridique dans certaines causes criminelles et civiles en leur faisant 
benéficier des services dun avocat, sans frais ou a coüt modique, salon leur situation 
financière. Les programmes varient d'une province a l'autre. Certains sont établis 
par voie legislative, d'autres sont le fruit d'accords officieux entre le gouvernement 
de Ia province et le Barreau provincial. Les uns couvrent les matières civiles et 
criminelles, d'autres se limitent au criminel. Dans certains cas, le gouvernement 
fédéral subventionne l'élaboration ou l'expansion des programmes. Tous ces 
programmes visent i assurer des services juridiques convenables a toute personne 
quelle que soit sa situation financière. 

La police 

L'AANB, attribue aux provinces l'administration de la justice sur leur territoire; 
mais ii a néanmoins étè créè des corps policiers par le gouvernement fédéral, les 
provinces et les municipalités. II appartient aux süretés municipales d'assurer les 
services généraux de police dans les municipalités. Les municipalites qui n'ont pas 
établi leur propre süreté font appel aux forces de police fédérales ou provinciales. 

L'Ontario et le Québec ont constitué des séretés provinciales pour maintenir 
l'ordre dans les territoires non protégés par les corps municipaux. Les süretès 
provinciales doivent, entre autres fonctions, patrouiller les grandes routes et preter 
main forte aux corps municipaux dans leurs enquétes sur des crimes 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. Ce corps civil, créé en 1873, sous le nom de Police montée du 
Nord-Ouest, avait a l'origine pour fonction de maintenir l'ordre public chez les 
populations éparses des Territoires du Nord-Ouest, connus alors sous le nom de 
Terre de Rupert. Aujourd'hui la CRC est l'unique corps policier du Yukon et des 
Territoires du Nord-Ouest, et huit provinces y ont également recours. 

La CRC est chargèe de faire respecter de nombreuses lois fédérales, notamment le 
Code criminel et la Loi sur les stupéfiants. Elle s'occupe de la sécurité interne du 
Canada, y compris de Ia protection des biens publics et des dignitaires en visite au 
pays, et elle représente le Canada auprés de l'Organisation internationale de police 
criminelle (Interpol), dont le Canada fait partie depuis 1949. 

Elle est en outre chargee du maintien et du fonctionnement du Service canadien 
de police, dont les principaux éléments sont: les huit laboratoires de detection du 
crime situés a des endroits stratégiques du Canada; un service d'identité, dont les 
installations vont d'un système informatisé de repérage des empreintes digitales a 
Ottawa Jusqu'à des sections régionales d'identité dans tout le Canada; le Centre 
dinformation de la police canadienne, qui s'occupe sur-le-champ de toutes les 
demandes de nature policière a l'èchelle du Canada; et le College canadien de police 
a Ottawa, qui dispense des cours de formation avancée aux membres des corps de 
police canadiens et a un nombre restreint d'organismes étrangers. 

La CRC est dirigee par un commissaire, et au 29 février 1980 elle avait un effectif 
de 19,937 membres. 
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F i n a le dti ';arrousel de Ia CRC au Stampede de Calgary. 

Ministère du Solliciteur général 
Le ministère du Solliciteur general. creé par le Parlement en 1966, s'occupe de Ia 

Gendarmerie royale du Canada, du Service canadien des pénitenciers et de Ia 
Commission nationale des liberations conditionnelles, organismes qui relevaient 
autrefois du ministére de la Justice. L'enquéteur correctionnel, nommé en 1973, 
relève également du solliciteur general. 

L'un des buts premiers de Ia réorganisation était la coordination des programmes 
nationaux concernant la police, les penitenciers et la liberation conditionnelle. Le 
ministère joue un role essentiel au niveau du maintien de Ia loi et de l'ordre et de Ia 
sécurité interne du pays, et ii a Ia charge des personnes condamnées a deux ans et 
plus d'emprisonnement dans les pénitenciers fedéraux et des detenus a liberté 
conditionnelle. 

L'élaboration et la coordination de Ia politique du ministere incombent a un 
Secretariat, qui relève du solliciteur général adjoint. Le Secretariat a des directions 
chargees des politiques. de Ia police et de Ia sécurité, et des programmes. 

Le Service correctionnel du Canada 
Le Service correctionnel du Canada est régi par la Loi sur les pénitenciers et 

relève du solliciteur général du Canada. Son siege se trouve a Ottawa. II est chargé 
de tous les penitenciers fédéraux ainsi que du soin et de Ia formation des personnes 
qui y sont confinées. Le commissaire aux services correctionnels, sous la direction 
du solliciteur general, a le contrOle et Ia gestion du service et de toutes les questions 
qui y ont trait. 

Au 31 mars 1980, le Service correctionnel-du Canada régissait 61 établissements: 
15 a sécurite maximale, 15 a sécurité moyenne, 14 a sécurité minimale et 17 centres 
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correctionnels communautaires. Le nombre total de détenus se situait a 9.477. on est 
en train de concevoir de nouveaux établissements plus petits, comportant des aires 
de récréatjon intérieures et extérieures, en vue de favoriser la rééducation des 
détenus, et on organise actuellement l'abandon progressif des vieux établissements. 

La Commission nationale des libérations conditionnelles 
La liberation conditionnelle accordée par Ia Commission nationale des libérations 

conditionnelles vise les détenus purgeant une peine d'emprisonnement en vertu 
d'une Ioi fédérale: le choix est fait lorsqu'un détenu y est admissible aux termes de 
la Ioi et qu'il est prêt a en tirer tout le benefice possible. Le but est d'offrir au détenu 
une occasion de réintégration dans la société, tout en assurant Ia protection de Ia 
collectivité en prévoyant diverses obligations auxquelles le détenu dolt se 
soumettre. 

La Commission se compose de 26 membres travaillant au bureau central a Ottawa 
et dans cinq regions du Canada; elle a des bureaux régionaux a Moncton, a Montréal, 
a Kingston, a Saskatoon et a Vancouver. Ses membres sont nommés par le 
gouverneur général en conseil pour un maximum de 10 ans, et leur mandat est 
renouvelable. Des représentants de Ia collectivité peuvent êgalement étre nommés 
pour participer a toute decision prise au sujet de Ia liberation de détenus purgeant 
des peines d'emprisonnement a perpétuite pour meurtre ou des peines d'une durée 
indéterminée a titre de repris de justice, de délinquants sexuels dangereux ou de 
delinquants dangereux. La Commission est exciusivement compétente pour 
accorder, refuser ou révoquer une liberation conditionnelle et elle a un pouvoir 
discrétionnaire absolu a cet égard. 
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Citoyenneté 

Acquisition de la citoyenneté 
En 1947, le Canada est devenu le premier pays du Commonwealth a adopter unf' 

citoyenneté nationale distincte. Une nouvelle Loi sur Ia citoyenneté a été proclaméc 
au Parlement le 15 février 1977, en vue notamment d'éliminer les distinctions 
fondèes sur l'áge, le sexe, l'état matrimonial et le pays de citoyenneté antérieure des 
candidats. 

La Direction de l'enregistrement de la citoyenneté du Secretariat d'Etat assure des 
services relatifs a l'acquisition et a Ia preuve de Ia citoyenneté. Pour étre admissible 
a Ia citoyenneté, un adulte étranger (age de 18 ans ou plus) dolt avoir été admis au 
Canada a titre de resident permanent et avoir, pendant les quatre ans immediate. 
ment antérieurs a sa demande, totalisé trois ans de residence au Canada. Les 
candidats doivent aus$1 pouvoir parler l'une ou l'autre des langues officielles, soit le 
francais ou l'anglais, connaitre le Canada ainsi que les obligations et privileges du 
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citoyen, et préter le serment de citoyenneté. Toute personne qui veut devenir 
citoyen canadien doit en faire Ia demande, se presenter a une audience devant un 
juge de la citoyenneté et assister a une cérémonie devant un tribunal pour préter le 
serment de citoyenneté. Pour de plus amples renseignements, on pout s'adresser a la 
cour de Ia citoyenneté la plus proche ou écrire au registraire de la citoyenneté 
canadienne. Secretariat d'Etat, Ottawa. 

Promotion du civisme 
Le Secteur de la citoyenneté administre une série de programmes destinés a 

favoriser le bénévolat et a accroitre Ia comprehension entre les groupes. Ii cherche 
particulièrement a accroitre Ia comprehension et la jouissance des droits 
fondamentaux de la personne, et a réduire les préjuges et Ia discrimination fondés 
sur le sexe, Ia race ou I'origine ethoique. 

La Direction des programmes de promotion de Ia femme encourage Ia pleine 
integration des femmes dans Ia société canadienne. Par le truchement de 
subventions et d'autres ressources accordees a des groupes de femmes, elle appuie 
des activités destinées a accroitre la participation des femmes dans tous les aspects 
de la société. En 1980, une de ses priorités a été d'aider des groupes de femmes a 
promouvoir une action positive de la part des institutions qui peuvent exercer une 
influence dans les domaines intéressant les femmes. 

Le Programme des citoyens autochtones aide les autochtones a définir et a 
occuper leur place dans la société canadienne en leur donnant des ressources pour 
leur permettre de determiner leurs besoins et de s'engager activement dans Ia voie 
de leur développement en tant que Canadiens. II dispense des conseils et une aide 
technique et financière aux centres d'accueil, dirigés par des groupes d'autochtones 
dans de nombreuses villes du pays, et qui aident les autochtones originaires des 
reserves et des regions isolées a s'intégrer a la vie urbaine; aux sociétés de 
communications sociales, qui favorisent I'essor des médias exploites par les 
autochtones et leur utilisation efficace par ces derniers; et aux associations 
provinciales, territoriales et nationales d'autochtones qui contribuent a faire 
reconnaitre les droits individuels fondamentaux des leurs et a voir améliorer leur 
mode de vie. 

Le Programme du multiculturalisme encourage les nombreux groupes minori-
taires du Canada a conserver et a mettre en valeur leur patrimoine culturel, a le faire 
connaitre en vue d'une meilleure comprehension entre les divers groupes, et 
participer pleinement a Ia vie de Ia société canadienne en general. 

Le Programme de Ia participation des citoyens aide tous les citoyens, en 
accordant une aide technique et financière aux organismes bénévoles, a participer 
aux decisions qui touchent Ia qualité de Ia vie dans leur collectivité. II vise a 
accroitre la comprehension et la reconnaissance des droits économiques, socio-
culturels, civils et politiques fondamentaux; ii cherche particulièrement a réduire 
les tensions entre les groupes causées par les préjugés et Ia discrimination fondés 
sur la race ou I'origine ethnique. Ii est appliqué de concert avec des organismes 
privés, bénévoles ou autres, ainsi qu'avec les différents niveaux de gouvernement, et 
soutient les efforts mis en cEuvre par des organismes internationaux, tels que les 
Nations Unies, pour assurer le respect des droits de la personne. 

Le programme Hospitalité Canada offre Ia possibilite aux jeunes Canadiens de 14 
a 22 ans d'explorer les diverses regions de leur pays, de connaitre les intéréts et les 
opinions d'autres Canadiens, et de her de nouvelles amities. Ii finance des échanges 
de jeunes venant de tous les coins du pays, en groupes ou individuellement. 
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Emploi et immigration 

La Commission de I'emploi et de Fimmigration du Canada est l'organisme fédéral 
auquel incombent le perfectionnement et l'utilisation de Ia main-d'ceuvre du 
Canada, Ia reglementation de l'immigration et I'administration de lassurance-
chOmage. 

Politiques et programmes relatifa au marché du travail 
Plus de 400 Centres d'emploi du Canada aident les gens a trouver des emplois et 

les employeurs a trouver des travailleurs. A cette fin, Ia Commission offre aux 



278 	 LE CANADA, 1980-81 

employeurs des services de recrutement et une assistance spècialisée en planifica-
tion de Ia main-d'nuvre, présente des candidats it des postes, s'occupe de formation 
professionnelle, de creation d'emplois, d'assistance mobilité, d'orientation profes-
sionnelle et dadministration de tests daptitudes. Des services spéciaux sont prévus 
a lintention des personnes qui ont de Ia difficulté a entrer sur le marché du travail. 
La Commission administre de vastes programmes de creation d'emplois en vue de 
résorber le chomage et de favoriser La croissance, et administre le programme 
fédéral de credit d'impOt relatif a l'emploi. 

Immigration 
La Loi sur l'immigration du Canada réglemente ladmission des personnes qui 

desirent venir au Canada. Y sont également assujettis les êtudiants étrangers, les 
travailleurs temporaires, les touristes, les hommes d'affaires et les autres visiteurs. 

La Commission entretient 59 bureaux d'immigration dans 40 pays af in d'aider 
ceux qui veulent voyager ou immigrer au Canada. Quiconque veut immigrer doit 
deposer une demande a l'un de ces bureaux. La selection est régie par des critères 
universels destinés a determiner si le candidat peut s'adapter a la vie canadienne et 
réussir a s'établir, Trois categories d'immigrants sont admissibles: Ia catégorie de Ia 
famille parrainée par de proches parents au Canada, les refugies, et les personnes 
indépendantes et autres candidats qui présentent une demande avec ou sans l'aide 

Conseiller en matière d'emploi exominnnt Ins occasions de ccIrrirn qu' In svstéma inforrnjt:e  CHOIX 
pr(/;s)s( 	u.x'iIcrI 



EMPLOI ET IMMIGRATION 	 279 

de parents. De même, les visiteurs qui désirent étudier ou travailler au Canada 
doivent obtenir une autorisation avant de sortir de leur pays. 

Outre les bureaux a l'etranger, Ia Commission exploite au pays méme un réseau 
de 107 Centres d'immigration du Canada aux aéroports, ports de mer et bureaux 
d'entrée ainsi qu'aux postes frontières, afin de dispenser des services d'accueil et 
d'établissement ainsi que des renseignements et de l'aide aux immigrants, visiteurs 
et residents. Les agents affectés a ces centres appliquent également des mesures de 
contrOie visant a exciure ou a expulser les individus dont Ia presence au Canada 
porterait atteinte a I'ordre public ou a Ia sécurité nationale. 

Aux termes de Ia Constitution, l'immigration est une responsabilité partagee, et le 
programme fédéral est exéduté en collaboration avec les provinces. 

Assurance-chômage 
L'objet de l'assurance-chOmage est d'accorder temporairement une aide financière 

aux personnes sans travail ou incapables de travailler pour cause de maladie, 
blessure, quarantaine ou maternité. Environ 95% des travailleurs canadiens sont 
protégés par Ce programme. Voici un aperçu des taux des prestations d'assurance-
chOmage, des semaines de référence, des gains assurables, des cotisations et de Ia 
durée des prestations. 

Taux des prestations: 1) 60% de Ia moyenne des gains hebdomadaires assurables 
au cours de in semaine de reference; 2) Ia prestation hebdomadaire maximale en 
1980 est $174; 3) toutes les prestations sont imposables. 

Semaines de référence: 1) Pour les personnes qul présentent tine premiere 
demande de prestations ordinaires, de 10 a 14 semaines demploi assurable au cours 
de Ia période de reference, selon le taux de chomage de Ia region oü habite 
ordinairement le requérant; 2) les personnes qui présentent une deuxiéme demande 
en moms d'une année doivent avoir accumulé jusqu'ã six semaines supplemen-
taires. Les personnes qui viennent de se joindre a la population active ou qui y 
reviennent aprés une longue absence de près de deux ans doivent accumuler 20 
semaines d'emploi assurable; 3) pour le versement de prestations spéciales, il faut 
avoir accumulé 20 semaines d'emploi assurable au cours de in période de référence: 
4) dans ce cas. Is periode de reference comprend les 52 dernières semaines ou se 
compte a partir de Ia derniêre demande de prestations, la plus courte de ces deux 
périodes étant retenue. 

Gains assurables: Le maximum des gains hebdomadaires assurables en 1980 eat 
$290. 

Cotisatlons: 1) La cotisation minimale du salarié en 1980 est de $1.35 pour chaque 
tranche de $100 de gains assurables; 2) la cotisation de l'empioyeur représente 1.4 
fois Ia cotisation du salarie; 3) les cotisations sont deductibles du revenu imposable. 

Durée des prestations: 1) Prestations ordinaires - a) phase initiale - une semaine 
pour chaque semaine d'emploi assurable jusqu'à concurrence de 25; b) phase de 
prolongation fondee sur la durée de l'emploi - une semaine pour chaque periode de 
deux semaines d'emploi assurable jusqu'á concurrence de 13 semaines de 
prestations; c) phase de prolongation fondée sur le taux de chómage régio-
nal - ;usqu'a 32 semaines supplementaires suivant le taux de chórnage regional; et 
d) Ia durée maximale des prestations eat de 50 semaines. 2) Prestations spéciales - a) 
maladie - jusqu'ã 15 semaines selon Ia maladie; b) maternité - jusqu'à 15 semaines 
consécutives commençant au plus tOt huit semaines avant l'accouchement et se 
terminant au plus tard 17 semaines aprés; et c) prestations versées a 65 ans - somme 
globale equivalent a trois semaines de prestations. 



Travail 

Travail Canada a pour objectif général de promouvoir et de protéger les droits des 
parties engagées dans le monde du travail, un milieu de travail qui favorise le bien-
étre physique et social, et une juste retribution du travail. II est également chargé 
d'assurer l'accés equitable aux possibilités d'emploi. Des programmes et services 
importants appuient ces divers objectifs. 

En vertu du Code canadien du travail, 11 incombe en outre au ministre du Travail 
d'autoriser le renvoi de certaines plaintes au sujet de pratiques déloyales en matière 
de travail au Conseil canadien des relations du travail et d'autoriser les plaignants a 
intenter des poursuites judiciaires. 

Bien que le ministére s'intéresse aux relations ouvrières-patronales dans tous les 
secteurs des affaires et de l'industrie, il s'occupe plus particuliérement des 
entreprises de competence fédérale et de leurs employés, qui sont plus de 500,000. 

Travail Canada est décentralisé en cinq regions: Atlantique, Saint-Laurent, 
Grands Lacs, Centre et Montagnes. Ii a son siege dans Ia region de la capitale 
nationale. Le ministère comprend plusieurs grands groupes: le Groupe de Ia 
coordination des politiques et de Ia liaison: le Service federal de mediation et de 
conciliation; le Groupe de Ia coordination executive des Operations regionales; le 
Bureau de la main-d'muvre feminine; et le Groupe de l'élaboration des programmes 
et des operations centrales. La politique et les services administratifs ainsi que les 
services juridiques comptent aussi parmi ces divisions. 

Navire de forage wdoub o Esquimail (c-B.) en vue dune cam pagne de praspecf ion du pétrole dons hi mer de 
BeauforE. 

IF 



• F;• .' 	 -., 	 ... - 

Th- 

.'; r: 

Le Groupe de Ia coordination des politiques et de Ia liaison examine les grandes 
questions qui influent sur les programmes et politiques du ministère. II propose les 
moyens d'adapter le ministére a un milieu social et économique en rapide evolution 
et fournit des renseignements et des suggestions aux milieux appropriés du 
ministère. Ce Groupe est également chargé des activités internationales dans le 
doinaine du travail ainsi que des relations du ministére avec les ministères 
provinciaux du Travail. 

Le Service fédéral de mediation et de conciliation cherche a promouvoir et a 
encourager de bonnes relations industrielles dans les industries régies par le Code 
canadien du travail en offrant aux syndicats et aux employeurs qui sont parties a des 
négociations collectives ou a des conflits de relations industrielles des services de 
conciliation et de mediation. Ce Service a des bureaux dans six grandes villes du 
Canada et se compose de trois éléments: Ia direction de Ia mediation et de Ia 
conciliation, la direction de Ia planification et do soutien technique. et  les services 
d'arbitrage. 

Le Groupe de Ia coordination executive des Operations régionales a Ia 
responsabilité des services décentralisés du ministère, qui font connaitre et mettent 
en ceuvre les divers lois, programmes et services du ministère. Le Groupe joue 
aupres des directeurs régionaux un rOle de premier plan dans la planification et Ia 
mise en application des programmes du ministére et dans l'élaboration de politiques 
et procedures opérationnelles communes. 
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Le Bureau de Is main-d'ffluvre feminine s'occupe de tous les aspects de Ia 
condition de la femme au travail. En collaboration avec d'autres organismes 
féderaux, ii a contribué a l'adoption de mesures législatives sur l'égalité de 
traitement, lea congés et lea prestations de maternité de même que lea chances en 
matière d'emploi. 

Le Groupe de I'élaboration des programmes et des operations centrales 
comprend les Services centraux d'analyse (Direction des données sur le travail, 
Direction de l'analyse économique et Direction de Ia bibliotheque et de lanalyse de 
la legislation), la direction de l'hygiene et de Ia sécurité du travail, ainsi que la 
direction des relations en matière d'emploi et des conditions de travail. 

Les Services centraux d'analyse coordonnent les analyses effectuées a l'intérieur 
de I'Elaboration des programmes et des operations centrales. Celles qui portent sur 
les progrés dans le monde du travail servent de base a des rapports dont s'inspirent 
les politiques ministérielles et gouvernementales en matière de négociation 
collective et d'affaires du travail. 

La Direction des données sur le travail recueille, traite et diffuse des 
renseignements sur le monde du travail. Des données paraissent régulierement sur 
les salaires, les conditions de travail, les conventions collectives, les grèves et les 
lock-out. 

La Direction de l'analyse économique mène des etudes sur les questions de 
rémunération, salarialë ou non, et les conditions économiques génerales. 
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La Direction de Ia bibliotheque et de l'analyse de Ia legislation fail fonction de 
service d'information ministériel dans le domaine des affaires, du travail et de Ia 
legislation du travail. Dans sa collection, elle compte plus de 100.000 volumes 
couvrant bus les aspects des relations industrielles. La Section de l'analyse de la 
legislation effectue des recherches sur les lois du travail et les pratiques 
administratives qui y ont trait dens toutes les provinces. 

La Direction de I'hygiène et de Ia sécurité du travail élabore des politiques et des 
programmes pour promouvoir des conditions de travail sOres et saines. Elle fournit 
des conseils sur Ia politique a adopter concernant l'indemnisation des accidents 
dans les industries de competence fédérale ainsi qu'aux marins qui ne sont protégés 
par aucune autre mesure legislative a cet égard. 

La Direction des relations en matiére d'emptoi et des conditions de travail 
effectue des recherches, conçoit des programmes et évalue les politiques du 
ministère concernant les relations ouvriêres-patronales. Elle établit et entretient des 
relations ouvriéres-patronales constructives. La Direction élabore également des 
politiques et programmes pour améliorer lea normes d'emploi (durée du travail, 
salaire minimum, sécurité d'emploi et vacances). 
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Industrie et Commerce 

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a été crêé le ier  avril 1969 aprés la 
fusion de l'ancien rninistére de l'Industrie et de l'ancien ministère du Commerce. Il 
offre un large éventail de programmes et de services aux industriels et hommes 
d'affaires canadiens. Le ministére s'intéresse a la recherche et au developpement. a 
Ia production et au marketing des exportations. L'aide qu'il fournit a pour objet 
d'aider l'industrie a réaliser une productivité accrue et a créer et proteger des 
marches pour les produits canadiens, au Canada comme a l'étranger. 

Organisation et programmes 
Le ministére est organisé en huit grands groupes fonctionnels: Expansion de 

I'industrie et du commerce: Finances et Expansion des entreprises; Relations 
commerciales internationales; Service des delegues commerciaux et Marketing 
international; Politique et analyse êconomiques; Tourisme et Affaires genérales. 

L'Expansion de l'industrie et du commerce est chargé de Ia creation, de 
l'élaboration et du maintien de politiques et de programmes qui favorisent et aident 
Ia croissance efficace et soutenue de l'industrie canadienne. Ce groupe établit des 
principes directeurs et des priorités pour la mise sur pied d'une industrie forte et 
concurrentielle sur le plan international. 11 est formé de 10 directions sectorielles 
couvrant les principales industries manufacturières, de transformation et de 
services. 

Les Finances et Expansion des entreprises est chargé de la formulation des 
politiques et, par Ia suite, de Ia mise en muvre, de la promotion et du contróle des 
programmes et services subventionnès visant Ia creation et le maintien de 
l'industrje canadienne au niveau international. 

La Section des relations commerciales internationales est chargée de Ia creation 
et de l'amélioration d'un climat international favorable au commerce et aux autres 
intéréts économiques du Canada. Elle est aussi chargee des politiques et 
programmes destinés a proteger et a mettre de l'avant les intéréts commerciaux du 
Canada au niveau international. 
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Le Service des délégués commerciaux a 91 bureaux commerciaux dans 66 pays. 
Son role premier est de promouvoir le commerce d'exportation du Canada et de 
représenter et protéger ses intéréts commerciaux a l'étranger. 

Politique et analyse économiques fournit renseignements et conseils d'experts 
sur les questions horizontales du ministére. 11 est chargé de I'analyse et de 
l'évaluation des renseignements dordre économique et politique de toutis 
provenances: gouvernements fédéral et provinciaux, industrie et monde du travail. 

L'Offfce de tourisme du Canada est un organisme du ministère. II descend 
directement de l'Office de tourisme du gouvernement canadien, créé en 1934. II est 
formé de deux directions générales: Marketing et Développement du tourisme. 

La Secretariat de Ia petite entrepri8e se fait l'avocat de la petite et moyenne 
entreprise. Ses fonctions comprennent: recherche et elaboration de politiques sur 
les grandes questions touchant les petites entreprises; contacts avec les petits 
hommes d'affaires et leurs organisations pour les aider dans leurs problèmes ou 
leurs preoccupations; representation des intéréts d'une collectivité devant Its 
ministères dont les programmes ant des repercussions sur ses intéréts; recomman-
dation de changements aux règlements ou aux lois pour favoriser la croissance des 
petites et moyennes entreprises. 

Le ministère de l'lndustrie et du Commerce exploite, administre et finance des 
Centres d'information aux entreprises. Face au nombre et a Ia complexité des 
politiques et programmes de tous les niveaux de gouvernement et aux problemes 
croissants d'iriformation, le ministère a ouvert, a titre experimental, un Centre 
d'information aux entreprises a Ottawa en mars 1978. Son rOle était de répondre aux 
questions 5w' les programmes et services du gouvernement fédéral pouvant 
intéresser les hommes d'affaires. Aprês une année de raffinement des systèmes 
d'Ottawa pour le rassemblement et Ia diffusion de I'information, on a établi uii 
réseau de Centres régionaux d'information aux entreprises, Ia plupart situés pres des 
bureaux régionaux. Chaque centre regional est accessible par téléphone local et it' 
centre principal est accessible sans frais (ztr.ITH 0-3200). 

F:nthorqtzement d' rouleaux de papier journal dons In port de Québec. 



Expansion économique régionale 
Bien que le Canada jouisse d'un niveau de vie qui est l'un des plus élevés au 

inonde, son histoire et sa géographie ont donné lieu a de grandes disparités 
êconomiques, sociales et culturelles. On trouve d'une part des centres a forte 
concentration d'activité économique et de population, et d'autre part de vastes 
regions oü les niveaux de l'activité industrielle, de l'emploi et des services sociaux et 
commerciaux se situent bien en decà des moyennes nationales. 

La creation du ministère de l'Expansion économique regionale, le ier  avril 1969, a 
été le point culminant du processus amorcé en juillet de l'année précédente, au 
moment on le premier ministre faisait part de lintention du gouvernement de créer 
un ministère chargé de concrétiser un nouvel effort global pour combattre les 
disparités économiques régionales. C'est dans ce but que le ministère de l'Expansion 
economique regionale (MEER) favorise lexploitation des possibilités de développe-
ment dans les regions a faible croissance, de façon que celles-ci participent au 
progrês economique et social du pays. Le programme d'action du MEER se divise 
donc en trois grandes categories: initiatives axées sur les possibilités de 
développement, subventions a l'industrie et autres programmes. 

Pos8ibilit6s de développement 
C'est par le truchement des ententes-cadres de développement (ECD), conclues 

séparément avec les provinces et appuyées par d'autres ministéres fédéraux, que 
sont recensées les possibilités de developpement. Ces possibilités sont exploitées au 
moyen d'accords auxiliaires. Les activités actuelles couvrent un large éventail de 
secteurs économiques, notamment Ia mise en valeur des ressources naturelles, la 
fabrication et Ia transformation, les transports et les communications, le tourisme et 
les terres septentrionales ainsi que d'autres domaines connexes, qui varient d'une 
province a l'autre. 

Subventions a l'industrie 
La Loi sur les subventions au développement regional adoptee en 1969, et 
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prorogée jusqu'en 1981, vise a stimuler les investissements dans le secteur 
manufacturier et relever le niveau de l'emploi dans les regions a faible croissanc. 

Cette 101 prévoit, des subventions destinées a favoriser l'implantation, l'agrandis-
sement et Ia modernisation d'usines de fabrication et de transformation dans de 
grandes regions designées, soit les quatre provinces de l'Atlantique. le Manitoba. 1.1 
Saskatchewan, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, de méme que Ia majeuri' 
partie de La province de Québec et le nord de I'Ontario, de l'Alberta et de It 
Colombie-Britannique. En vertu de La Loi sur le ministère de l'Expansio:i 
économique régionale, le programme de la zone spéciale de Montréal prévoit de' 
subventions pour certains secteurs industriels de Ia region métropolitaine, ainsi qut 
pour les secteurs industriels de ses villes satellites, et de la region de l'Outaouais. 

Autres programmes 
Grace au programme special de la Lol sur l'aménagement rural et li 

développement agricole en vigueur dans certaines provinces de l'Ouest et dans k 
Nord, des activités de développement social et êconomique sont entreprises a 
I'intention des ruraux, particulièrement ceux dascendance autochtone. Quant au 
Plan d'ensemhle de développement pour l'lie-du-Prince-Edouard, conclu en 1989 
pour une période de 15 ans, en vertu de la Loi sur les Fonds de développement 
économique et rural, ii prévoit des programmes de développement dans un certain 
nombre de secteurs économiques. Aux termes de Ia Loi sur le rétablissement 
agricole des Prairies, le ministère élabore et favorise l'utilisation de meilleures 
méthodes concernant l'approvisionnement en eau, l'arboriculture, l'exploitation 
agricole et l'utilisation des sols dans les provinces des Prairies. 

Organisation actuelle 
Le ministére est entièrement décentralisé, ce qui lui permet de réagir rapidement 

et efficacement aux besoins locaux, provinciaux et régionaux. L'organisation 
comprend l'administration centrale a Hull (Que.), des bureaux regionaux a 
Moncton, Montréal. Toronto et Saskatoon, un bureau provincial dans chacune des 
capitales provinciales et diverses succursales. 
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Consommation et Corporations 
Consommation et Corporations Canada a été créé en décembre 1967, ramenant 

sous Ia responsabilité d'un méme ministére les nombreuses lois fédérales régissant 
les affaires et Ia consommation. Ses lois et politiques visent a encourager l'efficacité 
et Ia productivité des fournisseurs de biens et services, et a promouvoir le traitement 
économique equitable de toutes les parties a des transactions. Le ministère est 
organisé en trois bureaux des qui se partagent la responsabilité des objectifs du 
ministère. 

Le Bureau de Ia consommation assure au consommateur un traitement equitable 
dans ses transactions. 11 élabore des propositions législatives et des programmes a 
l'intention des consommateurs et aide le personnel des regions a appliquer les lois 
de protection du consommateur, dont celles touchant l'emballage et I'étiquetage, les 
poids et mesures et les produits dangereux. Le Bureau se tient au fait des 
événements et des tendances du marché et travaille avec des organisations 
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commerciales et industrielles a Ia promotion de l'auto-réglementation pour le 
règlement des plaintes des consommateurs. Ii met en muvre des programmes 
d'information et de recherche en matière de consommation, soutient le travail de 
bureaux locaux d'aide aux consommateurs, appuie financièrement les programmes 
de protection du consommateur et, par des subventions a des mouvements 
bénevoles de consommateurs, favorise le développement du mouvement de 
protection du consommateur au Canada. 

Le Bureau des corporations cherche a assurer un cadre juridique pour Ia 
conduite ordonnée des affaires. Ii met sur pied des institutions commerciales 
féderales par vole de constitution en société, réglemente les procedures de faillite 
pour les sociétés et les particuliers insolvables et accorde des licences aux syndics 
de faillite et supervise leur travail. II encourage également l'invention, linnovation 
et Ia créativité au Canada en accordant des droits de propriété exclusive pour les 
inventions (brevets), les marques de commerce, les dessins industriels et les droits 
d'auteur pour les ruvres littéraires, dramatiques, musicales et artistiques originales. 
Les droits de propriété sont accordés afin que les innovateurs contrOlent la 
reproduction de leurs muvres de creation et en retirent des profits tout en donnant a 
tous les Canadiens la possibilite d'en bénéficier. 

Dons teurs tournées des usines de transformation des ailments, Jes 
inspu1'iirsl' Consommatiori ut (orporat1ons ((100(1(1 ''rfierf 
I'étu , fun ins 



Ce 

L.  
.iJ 	 u 	•. 

!iài'I 

Le Bureau de Ia politique de concurrence voit a l'application de la Loi relative 
aux enquêtes sur les coalitions, qui vise a maintenir Ia concurrence sur le marché. 
Cette loi a pour but d'éliminer certaines pratiques restrictives du commerce et a 
contrecarrer les effets nefastes de Ia concentration. En vertu de cette loi, le Directeur 
des enquétes et recherches est autorisé a mener des enquétes lorsqu'il est d'avis qi'il 
y a eu infraction a Ia loi en ce qui concerne les coalitions, les fusions, les monopoles, 
les pratiques commerciales déloyales en matière de discrimination par les prix, 
d'allocations de publicité exagérées, de publicité trompeuse et de pratiques 
commerciales frauduleuses et de maintien des prix de detail. Les résultats de ses 
enquêtes sont envoyés a Ia Commission sur les pratiques restrictives du commerce 
pour étude et rapport public ou au Procureur général du Canada, qui peut intenter 
des poursuites. 

Lea Bureaux régionaux et de district sont installés a Vancouver, Winnipeg, 
Toronto, Montreal et Halifax et des bureaux locaux et de district se trouvent dans 
d'autres villes. Les employés des regions voient a ce que les lois et réglements du 
ministére soient appliqués et interprétés de facon uniforme partout au pays. Le 
personnel des regions se compose en partie d'agents de l'aide aux consommateiirs, 
d'inspecteurs et de spécialistes des faillites et des pratiques commerciales 
trompeuses. 



Affaires des anciens combattants 

L'objectif des Affaires des anciens combattants est d'assurer le bien-ètre 
économique, social, mental et physique des anciens combattants, de certains civils, 
et des personnes a leur charge. Les services (pensions et allocations d'anciens 
combattants, soins médicaux, services de consultation et aide pour l'instruction des 
enfants des morts de Ia guerre), sont assures par le ministére des Affaires des 
anciens combattants et les quatre organismes qui lui sont associés. soit Ia 
Commission canadienne des pensions, le Conseil de revision des pensions, Ia 
Commission des allocations aux anciens combattants et le Bureau de services 
juridiques des pensions. 

Programme des affaires des anciens combattants 
Services aux anciens combattants. Le ministére est chargé de l'administration 

des lois fédérales qui prévoient des avantages pour les anciens combattants (et 
certains civils), les personnes a leur charge et leurs survivants. Ces avantages 
comprennent: services médicaux et dentaires; prothèses: programmes de soutien du 
revenu; aide financière d'urgence: services de consultation destinés aux anciens 
combattants, aux personnes a leur charge et a leurs survivants; aide pour 

En ;uiIlei 1980 des célébrations ont eu lieu a Halifax pour morquer le 70e  anniversaire de Ia Marine 
cancjdienne. 

23 
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l'instruction des anciens combattants et de leurs orphelins; et paiements pour 
linhumation d'anciens combattants. Lorsqu'il nexiste pas d'aide directe, un service 
special dirige les intéressés vers d'autres sources. 

Office de l'établissement agricole des anciens combattants. La Loi sur les terre 
destinées aux anciens combattants était une mesure de réadaptation d'apres-guerr 
destinée a orienter vers l'agriculture les anciens combattants de la Seconde Guerre 
mondiale et de Ia Guerre de Corée. Plus de 140,000 anciens combattants se sont 
établis en vertu des diverses dispositions de la Loi avant l'ultime délai du 31 mars 
1975. Le 31 mars 1980, pIus de 40,000 anciens combattants avaient encore des 
contrats avec le directeur, pour une dette totale en capital d'environ $354 mi1lion. 
L'Office de l'établissernent agricole des anciens combattants a aussi Ia responsabilit 
opérationnelle du programme special d'aide au logement des anciens combattant'.. 
En 1975, le ministere des Affaires des anciens combattants a été autorisé a I'étendre 
aux anciens combattants a revenu modeste, ainsi qu'aux sociétés sans but lucratif 
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qui obtiennent des préts aux termes de Ia Loi nationale sur l'habitation (LNH) en 
vue d'amenager des logements a loyer modique destinés d'abord, mais non 
exciusivement, aux anciens combattants. 

Programmes des pensions 
La Commission canadienne des pensions administre la Loi sur les pensions, en 

vertu de laquelle des indemnités soot accordees pour invalidité ou décés lie au 
service militaire. La Loi prévoit aussi le paiement de pensions aux survivants a 
charge. La Commission administre également les Parties I a X de Ia Loi sur les 
pensions et allocations de guerre pour les civils, qui prévoit des pensions semblables 
pour invalidité ou décès imputable au service durant Ia Seconde Guerre mondiale 
dans certains organismes ou types d'emploi étroitement associés aux forces armées, 
comme dans le cas des marins marchands ou du personnel des services auxiliaires; 
Ia Loi dindemnisation des anciens prisonniers de guerre, qui prévoit des indemnités 
pour les évadés et fugitifs et les personnes a leur charge: et Ia Loi sur la prise en 
charge des prestations de Ia Commission de secours d'Halifax qui autorise le 
versement dune pension a certaines personnes blessees lors de l'explosion survenue 
a Halifax, en 1917. La Commission juge êgalement les demandes de pension en vertu 
de diverses autres dispositions telles que la Loi sur Ia Gendarmerie royale du 
Canada et le Réglement sur l'indemnisation en cas daccident d'aviation. 

Le Conseil de revision des pensions constitue une cour d'appel finale pour les 
anciens combattants, les anciens membres des forces et les personnes a leur charge 
relativement a toutes les questions concernant les pensions d'invalidité et 
l'interprétation de Ia Loi sur les pensions. Bien qu'il soit essentiellement un 
organisme d'appel, ii peut examiner de nouvelles preuves documentaires. Ses 
audiences se tiennent dans Ia region de Ia capitale nationale. 

Bureau de services juridiques des pensions 
Le Bureau fournit un service d'aide juridique aux personnes qui désirent 

presenter des demandes en vertu de la Loi sur les pensions et d'autres lois et 
ordonnances connexes. Sa relation avec les requérants ou les pensionnés est une 
relation avocat-client. Le Bureau est trés décentralise. les avocats et le personnel de 
soutien étant répartis dans 18 villes au Canada. 

Commission des allocations aux anciens combattants 
La Commission a pour objectif de voir a ce que les anciens combattants 

admissibles et certains civils qui ne peuvent se trouver d'emploi a cause de leur age 
ou d'une infirmité, ainsi que les veuves et les orphelins admissibles en raison du 
service d'un ancien combattant, jouissent de tous les avantages prévus par Ia Loi sur 
les allocations aux anciens combattants et par Ia Partie XI de la Loi sur les pensions 
et allocations de guerre pour les civils. Elle est chargee de conseiller le ministre en 
matiére de legislation et de réglementation: de rendre des decisions en vertu de 
certains articles de la Loi sur les allocations aux anciens combattants et de la Loi sur 
les pensions et allocations de guerre pour les civils (qui est de sa competence 
exclusive): de faire fonction de cour d'appel pour les requérants et prestataires léses; 
ci, de son propre chef, de procéder a la revision des decisions rendues par les 
autorités regionales afin de s'assurer qu'elles soot conformes a l'esprit de Ia Loi, et 
que Ia Loi est appliquée uniformément dans tout le Canada. La Commission peut en 
tout temps revoir ci modifier sos propres (IOLISII)ns 
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Sante et Bien-être 

Soins de sante 
Le gouvernement fédéral et les provinces se partagent la responsabilité de Ia sanI 

et du bien-étre. Au niveau national, le ministère de Ia Sante riationale et du Bier-
être social est le principal organisme competent. Ce ministére a pour principil 
objectif le maintien et l'amélioration de la qualité de la vie des Canadiens, soit leur 
bien-étre physique, économique et social. Ii cherche a réduire les effets nuisibles de, 
facteurs environnementaux qui échappent au contrOle des individus et a encourager 
et aider les Canadiens a adopter un mode de vie qui améliore leur bien-ètre. Le 
strategies qu'il met en wuvre a cette fin comprennent Ia mise au point de normes 
nationales, la sensibilisation de Ia population aux problemes sanitaires, écon 
miques et sociaux, et lélaboration de systémes nouveaux ou améliorés d'exécutioii 
Le ministére travaille de concert avec dautres organismes fédéraux et avec les 
services provinciaux et locaux. Les provinces s'occupent directement de l'admini.-
tration des services de sante et de bien-étre. 
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Programmes fédéraux de sante 
Le ministère de Ia Sante nationale et du Bien-être social comprend trois directions 

générales qui administrent les programmes féderaux afférents a Ia sante. Ce sont la 
Direction générale de la protection de Ia sante, Ia Direction générale des services 
médicaux et la Direction générale des services et de Ia promotion de la sante. En 
outre, le Conseil de recherches médicales fait rapport au Parlement par 
l'intermédiaire du ministre de Ia Sante nationale et du Bien-étre social. 

Direction générale de Ia protection de Ia sante. Cette direction méne toute une 
série d'activités destinées a protéger les Canadiens des dangers pouvant contribuer a 
la maladie et au décès. II s'agit entre autres de Ia surveillance de la sécurité et de Ia 
qualite nutritive des aliments; du contrOle de la sécurité et de l'efficacite des 
médicaments et de la disponibilité des médicaments et drogues pouvant étre utilisés 
de façon abusive; de la reduction des substances dangereuses dans le milieu; de Ia 
réglementatiori de l'exposition a la radioactivité; du contrOle de la sécurité et de 
l'efficacité des appareils médicaux; du contrOle de Ia sécurité des produits de beauté; 
de lamélioration des méthodes de diagnostic; et de l'amélioration de l'information 
du public sur divers aspects de l'état de sante. 

Les bases légales du programme de Ia protection de Ia sante se retrouvent 
principalement dans la Loi sur le ministère de Ia Sante nationale et du Bien-étre 
social, la Loi sur les aliments et drogues, La Loi sur les stupéfiants. Ia Loi sur les 
dispositifs émettant des radiations, la Loi sur les produits dangereux, le Réglement 
sur le contrOle de I'énergie atomique et le Reglement du Canada sur les substances 
dangereuses. 

Direction genérale des services médicaux. Les responsabilités de cette direction 
s'étendent a toute une gamme de services répondant aux besoins sanitaires de 
groupes trés différents qui comptent, entre autres, les populations indienne et inuit, 
les fonctionnaires, les immigrants et les residents du Yukon et des Territoires du 
Nord-Ouest. La direction générale dispense des services diagnostiques, thérapeu-
tiques et préventifs par l'intermédiaire de programmes tels Sante des Indiens et du 
Nord, Sante des fonctionnaires fédéraux, Services de prothéses, Médecine 
aéronautique civile. Services d'urgence. Quarantaine et Réglementation et Services 
de sante de l'immigration. 

un diagnoslique réduit Jo charge de tray 	f - 
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Direction générale des services et de Ia promotion de Ia sante. Cette directi oi 
genérale a deux responsabilités principales: encourager et aider les Canadiens a 
adopter des habitudes de vie leur permettant d'améliorer leur bien-étre physique, 
mental et social; et assurer l'orientation et Ia coordination nécessaires pour aider les 
provinces et les territoires a rehausser Ia qualité de leurs services de sante au niveau 
national et a l'y maintenir. 

Dans le domaine de la promotion de Ia sante, Ia direction générale travaille en 
Ctroite collaboration avec les gouvernements provinciaux et les organismes non 
gouvernementaux a produire et a faire connaitre des programmes dinformation et 
d'éducation sanitaires portant sur le tabagisme. l'alcoolisme, I'alimentation, les 
toxicomanies, les accidents, lea soins personnels et la sante de l'enfant et de Ia 
famille. 

La direction générale est aussi chargée des prestations rattachées a divers 
programmes provinciaux assurant des services hospitaliers. diagnostiques, médi-
caux et de soins de sante de longue durée, selon les dispositions des lois qui s'y 
rapportent. Elle veille a ce que les provinces respectent les conditions des 
programmes qui ont trait aux prestations versées par le gouvernement fédéral. Entre 
autres activités, la direction offre des services de consultation et une collaboration 
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aux autorités provinciales et groupements professionnels en vue de la preparation 
de normes et de principes directeurs dans des secteurs tels la planification et Ia 
conception d'établissements, I'évaluation de Ia sante, Ia sante communautaire, Ia 
sante mentale, les services de sante en établissement, les systèmes de sante et Ia 
planification familiale. Elle aide a coordonner Ia planification de la formation et a 
répartir les travailleurs du domaine de la sante. La direction générale appuie des 
travaux de recherche extra-muros menes au Canada et dirige l'analyse des 
politiques et des programmes portant sur le système de sante canadien. 

Regimes d'assurance 
Assurance-hospitalisation. Les regimes provinciaux d'assurance-hospitalisation, 

en vigueur dans toutes les provinces et territoires depuis 1961, couvrent 99% de Ia 
population du Canada. Aux termes de la Loi de 1957 sur l'assurance-hospitalisation 
et les services diagnostiques, le gouvernement fédéral aide lea provinces a payer les 
services hospitaliers fournis aux malades protégés par ces regimes. 

Assurance-maladie. Ce régime public de soins médicaux relève de la Loi sur les 
soins médicaux adoptèe par le Parlement en décembre 1966. Les contributions 
fédérales aux provinces participantes sont payables depuis le ier  juillet 1968. Le ier 

avril 1972, les provinces et territoires avaient tous adhèrè au programme fédéral. Le 
régime doit étre universellement accessible par tous les residents admissibles aux 
mémes conditions et doit couvrir au moms 95% de la population admissible de Ia 
province. La protection doit porter sur tolls les services médicalement nécessaires 
dispenses par un médecin ou un chirurgien. 

Financement. Jusqu'en avril 1977, les contributions fédérales aux provinces pour 
les services mCdicaux et hospitaliers étaient fondées sur le coét des services assures, 
le gouvernement fédéral remboursant aux provinces environ 50% de leurs dépenses. 
La Loi de 1977 sur lea accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces 
et sur le financement des programmes établis a modifiè la méthode de financement 
fédéral. Les contributions fédérales prennent maintenant Ia forme de transferts 
fiscaux et de paiements de péréquation aux provinces, et de paiements forfaitaires 
par habitant d'égale valeur. Les normes nationales établies par les lois précedentes 
sont maintenues, et les nouveaux accords de financement prévoient d'autres contri-
butions par habitant pour le coüt de certains services de soins prolongés. 

Programmes de sante provinciaux 
La réglementation, l'exploitation des regimes d'assurance-maladie et Ia prestation 

directe de services spécialisCs relévent des provinces. Les soins dana des 
établissements et lea soins ambulatoires pour les tuberculeux et les malades 
mentaux sont dispenses par des organismes des ministéres charges de Ia sante. Les 
programmes provinciaux mettent de plus en plus l'accent sur les services de 
prevention. Des organismes publics mettent au point des programmes concernant 
des problémes de sante particuliers comme le cancer. I'alcootisme et Ia toxicomanie, 
les maladies vénériennes et l'hygiène dentaire, souvent en collaboration avec des 
associations benévoles. Un certain nombre de programmes provinciaux visent 
également a répondre aux besoins de groupes particuliers comme les méres et les 
enfants, les vieillards, les nécessiteux et lea personnes ayant besoin de réadaptation. 

Pour ce qui concerne l'hygiène du milieu, les fonctions d'éducation, d'inspection 
et d'application des normes sont souvent partagèes entre les ministéres provinciaux 
de Ia Sante et d'autres organismes. 
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Programmes fédéraux de bien-être social 
Sante et Bien-être social Canada a pour but l'amélioration et le maintien d'un haut 

niveau de sécurité sociale au Canada. La responsabilité principale d'administrer les 
programmes fédéraux de bien-ètre social incombe a la Direction génerale des 
programmes des services sociaux et a Ia Direction generale de Ia sécurité du re enu. 

Direction generale des programmes des services sociaux 
Cette direction genérale administre des programmes grace auxquels pres de ileux 

millions de Canadiens bénéficient de I'orientation et de l'aide financièri' du 
gouvernement fédéral. Cette aide est fournie sous deux volets: les programmes a 
frais partagés et les programmes de subventions. 

Les programmes a frais partagês comprennent le Régime d'assistance publiqiie du 
Canada en vertu duquel les gouvernements fédéral et provinciaux se partage!It les 
frais des services d'assistance et de bien-être social, dont les services de garde de 
jour, de rêadaptation et d'aide a domicile accordés aux personnes satisfaisant aux 
critéres dadmissibilité. Grace au Programme de réadaptation professionnelle des 
invalides, le gouvernement fédéral défraie les provinces d'une partie des coüts de La 
réadaptation professionnelle des handicapés physiques et mentaux. On estime .i $1.9 
milliard les sommes que le gouvernement fédéral a consacrées a ces deux 
programmes en 1979-80. 

Les programmes de subventions visent a encourager la misc sur pied de projets 
conçus pour promouvoir des activités pilotes, de recherche et de prevention dans Le 
domaine des services sociaux. 

Le Programme des subventions nationales au bien-être social a pour objet de 
promouvoir des activités dauto-assistance et des mesures positives en matit're de 
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services de bien-étre social. II subventionne chaque année des projets pilotes, des 
projets de recherches a court terme, des projets devaluation de programmes et des 
cours de formation en service social. 

Le programme Nouveaux Horizons a pour objectif d'encourager des groupes de 
retraités a lancer des projets communautaires de leur choix et a y participer afin de 
surmonter tout sentiment d'isolement social. Ii prévoit des subventions a des 
groupes de retraités. 

Direction générale de [a sécurité du revenu 
Cette direction generale offre une vaste gamme de programmes publics de 

sécurité du reveriu. 
Le Régime de pensions du Canada. Le Régime de pensions du Canada est concu 

pour fournir un niveau de protection contre les difficultés financières dues a la 
retraite, l'invalidité ou un décés. Les prestations sont attribuees selon les revenus du 
cotisant et les cotisations versées au Régime. Le Régime est finance par les 
cotisations et les intéréts des fends investis. Ii est accessible aux salaries et aux 
travailleurs autonomes au Canada, ages de 18 a 70 ans, et les prestations sont 
augmentées une fois l'an en proportion de la hausse du coCt de la vie. 
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Sécurité de Is vieillesse, supplement de revenu garanti et allocation su 
conjoint. La pension de sécurité de Ia vieillesse (SV) est payable a toute persotine 
agée de 65 ans ou plus qui a satisfait aux conditions de residence. Un pensionné peut 
recevoir indéfiniment des versements a l'étranger s'il a résidé au Canada pendant 20 
ans aprês l'age de 18 ans; autrement, les versements ne durent que six mois apri's le 
mois de depart du Canada. 

Le supplement de revenu garanti (SRG) peut s'ajouter a la pension de base de SV, 
selon les résultats d'un examen du revenu. Le supplement nest payable que porn six 
mois a lextérieur du Canada, en plus du mois de depart. 

Le conjoint dun pensionné peut avoir droit a une allocation au conjoint (Ad) s'il 
a entre 60 et 65 ans et s'il satisfait aux conditions de residence de la SV. Cette 
allocation, tout comme le SRC, est accordée d'après un examen du revenu. 

La pension de SV et l'AC maximale sont rajustêes a chaque trimestre scIon 
l'indice des prix a Ia consommation, En janvier 1980, lAC maximale était de $306.94; 
Ia pension mensuelle de SV, $182.42; le SRC mensuel maximal pour un pensionné 
célibataire ou un pensionné mane dont le conjoint ne recevait pas de pension dot SV 
ou d'AC. $149.76; et pour un couple mane (tous deux pensionnés), le SRG merisuel 
maximal était de $124.52 chacun. 

Allocations familiates et credit d'impót-enfant. Les allocations familiales (AF) 
sont versées tous les mois a l'egard des enfants de moms de 18 ans qui resident au 
Canada et qul sont sous Ia garde de parents ou de tuteurs, dont l'un au moms doit 
être citoyen canadien ou resident permanent du Canada en vertu de Ia Loi sur 
l'immigration. Dans le cas d'une personne admise au Canada en vertu de Is Lni sur 
l'immigration a titre de visiteur ou de titulaire d'un permis, Ia période dadmission 
dojt We d'au moms un an et pendant cette periode le revenu de cette personni doit 
être assujetti a l'impOt canadien sur le revenu. En 1980, le taux fédéral des 
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allocations familiales est de $21.80 par mois. Les provinces peuvent modifier les 
taux des AF sous reserve de certaines conditions; cest ce qu'ont fait le Québec et 
l'Aiberta. De plus. le Québec a un régime qui complete celui du gouvernement 
fédéral. 

Le programme fédéral du credit d'impOt-enfant est entré en vigueur en janvier 
1979. Son but est d'assurer aux families a revenu faible ou moyen une assistance 
supplémentaire au titre des dépenses encourues pour élever des enfants. Cette 
prestation forfaitaire s'ajoute aux allocations familiales et elle est normalement 
payee a Ia mere. Le programme est administrè par le système de I'impOt sur le 
revenu. Le credit pour 1980 est de $218 pour chaque enfant admissible, payable aux 
families ayant un revenu net égal ou infèrieur a $19,620 en 1979. 11 y a une reduction 
de 5% de ce montant dans le cas oü le revenu familial est supérieur a ce niveau, Le 
credit et les niveaux de revenu de base sont majorés annuellement selon l'indice des 
prix a la consommation. 
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Programmes provinciaux de blen-être 
Toutes les provinces ont des programmes d'assistance sociale et de bien-étre 

l'intention des personnes admissibles. Les programmes d'assistance sociale peuvent 
être sous forme de prestations ou de services. Dans ce dernier cas, us peuvent viser 
des articles particuliers ainsi que les frais d'établissements de soins spéciaux. Les 
services de bien-étre peuvent comprendre des services d'aide domestuque, de garde 
de jour, de développement communautaire, d'orientation, de réadaptation ainsi que 
des services de protection et d'adoption d'enfants. 

Sante et bien-être et sécurité sociale sur le plan international 
Le Canada participe a lactivité internationale en matiére de sante, bien-être it 

sécurité sociale. Le ministére de Ia Sante nationale et du Bien-être social représene 
le Canada au Comité exécutif de l'UNIcEF, a l'Organisation mondiale de Ia sante, a 
l'Organisation panaméricaine de Ia sante, a Ia Commission des stupéfiants de l'ONI I. 
et aux conferences et colloques pertinents des Nations Unies. II fait également partie 
de plusieurs organismes internationaux non gouvernementaux qui soccupent (le 
politique sociale. Au besoin, ii conclut des accords bilatéraux en matière de sante .t 
de sécurité sociale. Les ministères et organismes provinciaux participent également a l'activité dans ces domaines. 

ii 
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Environnement 

Le ministére de I'Environnement 
Le ministère de lEnvironnement a officiellement pris forme en juin 1971. La 

creation du ministère, aussi connu sous le nom abrégé dEnvironnement Canada, 
avait pour but de regrouper les éléments du gouvernement fédéral qui travaillaient 
déjà dans les domaines de l'environnement et des ressources renouvelables. 
Environnement Canada a été formé des éléments des Péches et des Foréts et des 
services suivants: le Service météorologique canadien du ministère des Transports; 
Ia Division de l'assainissement de l'air du ministère de Ia Sante nationale et du Bien-
être social; la Division de l'ingénierie (salubrité publique) du ministère de Ia Sante 
nationale et du Bien-être social; le Secteur des eaux du ministère de lEnergie, des 
Mines et des Ressources; llnventaire des terres du Canada du ministère de 
lExpansion économique régionale; et le Service canadien de Ia faune du ministère 
des Affaires indiennes et du Nord. 

En 1980, les Ftorolies, exposition horticole interna0onule, se soft tenues a Mon treol. Cétait In premiere fois 
clans lisir 150 ans dhistoire quon Ies orgonismi 6 lexfreur de !'Europe 
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En avril 1979, le ministére a été scindé en deux groupes distincts, a savuir Ic 
ministére des Péches et des Oceans et le nouveau ministère de l'Environnement. En 
juin 1979, Parcs Canada est sorti du ministére des Affaires indiennes et du Nord 
pour devenir partie intégrante d'Environnement Canada. 

Le ministère de l'Environnement a pour principal objectif de preserver et 
d'amé!iorer Ia qualité de I'environnement au profit des générations actuelles et 
futures de Canadiens. De cet objectif découlent les buts précis suivants: protéger Ia 
sante et les biens de l'homme contre les substances nocives et les changements 
écologiques, qu'ils soient naturels ou artificiels; protéger la productivité des 
ressources. grace a la conservation et a l'utilisation avisées des ressources 
renouvelables, en vue d'avantages socio-économiques continus; protéger la qualite 
de Ia vie, par le développement de Ia société en harmonie avec son environnement, 
afin qu'elle puisse jouir du milieu et de ses ressources; et protéger le patrimoine 
canadien, par la protection permanente des sites caractéristiques de l'héritage 
naturel et culturel du Canada et en encourageant Ia population a comprendre, a 
apprécier et a profiter de ce patrimoine tout en le préservant pour les générations 

I.es cicutriccs Juissees por l(JbattU5e thins ;es montugnos pres de Bevelstoke (C-B.) serrnit rohoisees, car ies 
nxpJoitans forestiers remplacent par de nouveiies pousses Ms arbrs récolEes. 

-.- - - -- 
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futures. Pour remplir cet objectif, ii faut mettre en muvre des mesures d'informttion 
et d'influence, de protection et de réglementation, de gestion et de conservatioil ties 
ressources, de controle et de recherche scientifique. 

Les gouvernements fédéral et provinciaux se partagent les responsabilités nt les 
pouvoirs en matière d'environnement et de ressources, chaque niveau ayant 
competence sur différents aspects de l'environnement. Les provinces sont 
directement responsables de la gestion de la majorité des aspects relatifs a 
l'envjronnement et aux ressources a l'intérieur de leurs limites. De son cote, le 
gouvernement fédéral s'occupe des questions qui relèvent clairement de son 
autorité, comme les territoires, les parcs nationaux et les oceans, et des questions 
que les provinces ne peuvent traiter séparément de facon rapide et efficace, corn me 
les services météorologiques. 8tant donné que les processus environnementoux ne 
respectent pas les limites politiques et que la méme activité humaine peut toucher 
les domaines de competence fédérale et provinciale, les deux niveaux adminintratifs 
doivent inévitablement collaborer a la formulation et l'exécution de leurs polnttques 
environnementales. 

Outre cette mission nationale, le ministére s'occupe de questions internationales, 
de façon a protéger l'environnement et les ressources renouvetables du Canada, et 
contribue en méme temps a Ia solution de problémes mondiaux tels quo les 
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recherches sur les contaminants, les changements climatiques, le transport de 
polluants atmosphériques sur de longues distances et le développement des pays du 
tiers monde. 

Le Conseil consultatif canadien des forêts fait rapport de son activité au ministre 
et fait des recommandations concernant les mesures a prendre dans les domaines de 
competence fédérale en ce qul a trait aux ressources forestières renouvelables. Le 
Conseil consultatif canadien des péches conseille le ministre. de I'extérieur du 
gouvernement, au sujet de la politique génerale concernant les ressources 
halieutiques. Ces organismes consultatifs examinent les programmes, en évaluent 
les repercussions et assurent la liaison avec les organismes non gouvernementaux. 
On retrouve parmi leurs membres déminents Canadiens des milieux industriel, 
universitaire et scientifique. Le Conseil consultatif canadien des foréts comprend 
des représentants de plusieurs ministéres provinciaux charges des ressources 
naturelles, et le Conseil consultatif canadien des péches, des représentants des 
pécheurs commerciaux et sportifs. 

Le pare notional de Banff.  en Alberta. 	- 
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Evaluations environnementales 
Le processus fédéral devaluation et d'examen de l'environnement, établi en 1973 

par decision du Cabinet, assure que les intéréts de lenvironnement sont pris en 
compte dans Ia planification et Ia réalisation de projets qui sont formulés ou 
parrainés par les ministéres ou organismes fédéraux, ou qui font appel a des credits 
ou a des biens du gouvernement fédéral. Le processus sapplique a tous les 
ministéres et organismes, sauf aux corporations de propriétaire de Ia Couronne et 
aux organismes de réglementation, qui sont néanmoins invites a sy soumettre. 

Le processus commence par tin examen critique au moment de Ia conception dun 
projet. Si l'on ne connait pas les incidences du projet sur lenvironnement OU Si elles 
semblent étre importantes, on procede a une analyse plus approfondie. A chaque 
stade, les projets peuvent étre acceptés, modifies ou rejetés. En fait. pour Ia plupart 
des projets. ii ny a pas lieu de poursuivre l'étude. Cependant, sil semble y avoir des 
repercussions importantes sur lenvironnement ii est déféré au Bureau fédéral 
dexamen des evaluations environnementales pour examen public par une 
commission dexperts-conseil indépendante. 

Le promoteur prepare un énoncé des incidences environnementales suivant les 
directives de Ia commission. Ii y a des audiences publiques dans les collectivités 
voisines de l'emplacement du projet, au cours desquelles les intéressés peuvent 
presenter leurs points de vue. La commission présente ensuite au ministre de 
I'Environnement un rapport contenant des recommandations sur Ia réalisation du 
projet. Cest le ministre de lEnvironnement et le ministre responsable du projet qui 
donnent suite aux recommandations. 

Sciint-Jean et son port (T.-N.). 
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Péches et Oceans 
Le ministére des Pèches et des Oceans, créé officiellement en avril 1979, s'occupe 

dune vaste gamme de programmes et de services lies aux ressources vivantes et a 
l'environnement aquatique des oceans et des eaux intérieures. 

Le rOle du ministêre comprend Ia gestion globale des pêches maritimes du Canada 
et de certaines péches intérieures. Ia recherche océanographique et halieutique qui 
contribue a la comprehension. Ia gestion et la meilleure utilisation des ressources 
aquatiques renouvelables; I'expansion des marches pour les produits canadiens de Ia 
peche et la négociation d'accords de péche avec d'autres pays; les levés 
hydrographiques et la cartographie des eaux cOtières et intérieures navigables; 
I'administration de quelque 2,300 ports pour petits bateaux dans tout le Canada et Is 
coordination des politiques et programmes fédéraux relatifs aux oceans. 
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Commission de Ia capitale nationale 
La Commission de la capitale nationale est vouée au maintien d'une capitale qui 

constitue un symbole didentité. un modéle d'unite et une source de fierté et 
d'inspiration pour tous les Canadiens, une capitale qui constitue un point de con-
vergence national representatif de nos valeurs et aspirations pour I'avenir. 
Canada puissent étre en harmonie avec son importance nationa1e. La Commission 
est formée d'un président et de 20 commissaires, qui viennent de tous les coins du 
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pays, ce qui assure que ses politiques et activités sont representatives de toutes les 
regions du pays. 

La Commission est chargêe de lacquisition, de laménagement et de lentretien 
des terrains publics fédéraux dans Ia capitale du pays; elle collabore avec las 
municipalites a lamenagement de projets pour le bénéfice des publics national et 
locaux et conseille le ministére des Travaux publics au sujet de l'emplacement et de 
laspect extérieur de tous les êdif ices fédéraux dans la region de la capitale 
nationale. La CCN fait rapport au Parlernent par l'intermédiaire du ministre des 
Travaux publics. 

La CCN gère le parc de la Gatineau, le plus important espace de loisirs de plein air 
et de conservation dans la region de Ia capitale. En outre, elle parraine toute une 
série d'activités publiques sur de vastes superficies de parcs, notamment des pistes 
cyclables, des parcelles de jardinage, des centres de ski de fond et de ski alpin et des 
terrains de golf; cest Ia CCN qui soccupe des tulipes et des massifs floraux du 
printemps pour lesquels Ia region est a juste titre célebre. La promotion des activités 
hivernales a pris une importance particulière avec l'utilisation de Ia surface glacee 
de 10 km du canal Rideau, qui constitue la plus longue patinoire extérieure du 
monde, pour le Ba! de Neige qui présente des sculptures sur glace, des courses de 
chevaux sur le canal, des parades et d'autres activités destinées a aider les residents 
et les visiteurs a jouir du long hiver canadien. 

La Commission de Ia capitale nationale est vouée au maintien d'une capitale qui 
constitue un symbole d'identité, un modèle d'unité et une source de fierté et 
d'inspiration pour tous les Canadiens, une capitale qui constitue un point de 
convergence national représentatif de nos valeurs et de nos aspirations pour 
l'avenir. 



Agriculture 

Agriculture Canada exerce des fonctions intéressant tous les Canadiens, de 
l'exploitant agricole au consommateur. L'activitê du ministère et des organismes 
connexes est régie par 43 lois du Parlement. 

Organisation 
Huit directions forment le ministère (selon sa structure de 1980). La Direction des 

politiques, de la planification et de l'économie conseille Ia haute administration sur 
lélaboration des politiques et programmes et sur l'établissement des plans et 
priorités dans tous les secteurs pertinents d'activité. La Direction de la production et 
de l'inspection des aliments a charge de toutes les operations du ministére 
concernant la production et Ia réglementation, y compris l'inspection, le classement 
et les services vétérinaires. Les efforts de Ia Direction des marches agro-alimentaires 
visent a améliorer l'efficacité du marketing de l'industrie agricole du Canada et a 
accroitre les exportations et la consommation intérieure de produits agricoles 
canadiens. La Direction de la recherche, qui compte 47 établissements a travers le 
pays, execute des programmes tendant a résoudre les problèmes de production, de 
protection et d'utilisation des cultures et des animaux. Les Services d'information 
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appliquent de nombreux programmes pour communiquer aux agriculteurs de 
nouvelles connaissances découlant de la recherche agronomique et pour tenir 
l'industrie agro-alimentaire et le public en général au courant des politique. 
programmes et travaux du ministére. La Direction des affaires intergouvernement-
les et internationales s'occupe de coordonner les engagements nationaux tt 
internationaux du ministère concernant le système agro-alimentaire. Elle assure en 
outre Ia liaison avec les organismes agricoles provinciaux et internationaux. ainsi 
qu'avec Ins organisations non gouvernementales. Deux autres directions, Affaires 
firiancières et administratives et Administration du personnel. completent Ii 
ministère. 

Organismes connexes. Le ministre de l'Agriculture est comptable au Parlement 
pour le ministére et sept organismes connexes. L'Office de stabilisation des prix 
agricoles vient en aide aux agriculteurs en fixant des prix de soutien de certains 
produits alimentaires. L'Office des produits agricoles achète, vend ou importe des 
produits agricoles afin de maintenir un équilibre satisfaisant des stocks d'aliments 
au pays. La Commission canadienne du lait soutient les prix sur Ic marché des 
principaux produits laitiers de transformation. La Commission canadienne des 
grains délivre des permis aux exploitants de silos, recommande des categories dt 
classification pour les grains canadiens, inspecte et pèse les grains, et exploite uti 
laboratoire de recherche sur les céréales et les oleagineux. L'Office canadien des 
provendes assure des approvisionnements suffisants en céréales fourrageres a des 

Vignes de to region du Niagara. en Ontario. 
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prix stables, La Société du credit agricole accorde des prets aux agriculteurs et aux 
syndicats agricoles. Le Conseil national de commercialisation des produits agricoles 
surveille la creation et l'activité des offices nationaux de commercialisation. 

Programmes et politiques 
Une importante stratégie fédérale d'aide au développement de l'horticulture 

canadienne était annoncée au debut de 1980. Son objectif consiste a aider cette 
industrie a élargir ses marches dexportation et a remplacer autant que possible les 
fruits et legumes importés par des produits cultivés au Canada. La moitié environ 
des importations totales du Canada en fruits et legumes pourrait être remplacée par 
des produits canadiens. Le rOle du gouvernement dans Ia stratégie de développe-
ment de l'horticulture est d'améliorer linfrastructure qui lie les divers maillons de Ia 
chaine alimentaire horticole, depuis Ia recherche jusqu'à Ia production et la mise en 
marché. 

Une série d'initiatives fedérales visant a aider les producteurs canadiens de 
pommes de terre a aussi été annoncée en 1980. Elle comprenait un programme 
damélioration de la qualite des pommes de terre de semence; un fonds pour aider 
les groupes de producteurs a se doter d'entrepOts neufs ou améliorés; un nouveau 
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régime d'assurance pour protéger les producteurs contre les risques financiers lies a 
Ia culture, l'entreposage et Ia commercialisation des pommes de terre de semene: 
de nouvelles recherches fédérales pour en améliorer Ia production et enrayer Ia 
maladie; enfin, un programme d'expansion du marché des pommes de terre de 
semence. 

La campagne anti-salmonelle s'est intensifiée en 1979-80 grace a Ia creation d'un 
groupe special chargé de conseiller le gouvernement sur les moyens pratiques (le 
réduire I'incidence de cette infection de Ia volaille. Le groupe de coordination de Ia 
lutte contre ins salmonelloses fonctionne a l'intérieur de Ia Direction de Ia 
production et de I'inspection des aliments, mais se tient en étroite relation avec les 
fonctionnaires de Ia Sante nationale et du Bien-être social. II doit formuler d,s 
recommandations conformes a I'objectif gouvernemental de réduire le taux de sal-
monella, bactéries dont Ia presence cause un probleme a I'échelle mondiale. 

Agriculture Canada a impose des mesures plus rigoureuses de sécurité dans Ins 
aéroports afin de prévenir l'apparition au Canada de la peste porcine, maladie 
mortelle du porc contre Iaquelle 11 n'existe pas de traitement ou de vaccin connu. 
Originaire dAfrique, cette maladie s'est repandue dans Ia region méditerranéeniie 
et, plus récemment, dans plusieurs pays de l'Afrique du sud et les Caraibes. Etant 
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donné que lagent patogéne peut étre transporté dans Ia viande de porc, les 
importations de produits du porc en provenance des pays touches sont interdites. En 
outre, des mesures d'urgence sont prévues pour enrayer cette maladie au cas oü elle 
apparaitrait au Canada. 

L'Office canadien de commercialisation de la volaille, établi en 1979, est le 
troisième organisme créé jusqu'ici en vertu de la Loi fédêrale sur les offices de 
commercialisation des produits de ferme. Ses devanciers sont I'Office canadien de 
commercjalisatjon des wufs et l'Office canadien de commercialisation du dindon. 
Les premieres táches du plus recent office consistaient a établir des niveaux cibles 
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de production de La volaille et a concevoir une formule de coUt de production pour 
guider les pratiques de fixation des prix des organismes provinciaux k 
commercialisation de la volaille. 

En 1978-79, les prix de diverses denrées agricoles ont été soutenus au moyen ite 
paiements dappoint aux producteurs. Ces paiements ont été verses a l'égard dus 
oignons jaunes de semence au Québec, en Ontario et au Manitoba: des haricots 
blancs: de La betterave a sucre; des oignons au Québec et en Ontario; des pomms 
McIntosh au Quebec, du blé d'hiver dans lEst canadien: et de Forge et de lavoiiie 
cultivées a lextérieur du territoire relevant de Ia Commission canadienne du b1c.  

La chaleur perdue dans les centrales thermoelectriques ou nucléaires. los 
raffineries de pétrole et les usines chimiques pourrait devenir un important moyen 
de chauffage des serres. Une étude défrayée par Agriculture Canada a identifié 1 12 

sources canadiennes de chaleur perdue capables de chauffer 1 100 hectares de 
cultures en serres, dont les tomates et les concombres. Pareilles cultures pourraient 
remplacer les importations d'hiver et rendre le Canada plus autosuffisant en 
produits horticoles. 
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Affaires extérieures 

Le ministère des Affaires extérieures a trois grandes fonctions: i) conseiller le 
gouvernement sur les questions de politique étrangère, coordonner la mise en 
application de ses decisions, représenter le Canada dans d'autres pays et au sein des 
organismes internationaux et négocier des accords internationaux; 2) fournir une 
aide aux Canadiens voyageant ou résidant a l'etranger; 3) promouvoir le Canada et 
ses intéréts a l'étranger. 

L'administration centrale du ministère se trouve a Ottawa. En 1980, le Canada 
comptait 117 missions diplomatiques et consulaires dans 76 pays; nombre de ces 
missions sont accréditées auprés de deux ou de plusieurs gouvernements, ce qui 
permet au Canada de maintenir des relations diplomatiques avec 81 autres pays. On 
compte 94 pays ayant des missions diplomatiques a Ottawa, et 43 autres 8tats 
représentés selon le système de l'accréditation multiple. 

Une mission diplomatique du Canada dans un pays du Commonwealth est 
appelee l-laut-comrnissariat et est dirigee par un haut-commissaire, alors qu'une 
mission diplomatique dans un pays non membre du Commonwealth s'appelle 
ambassade et est dirigêe par un ambassadeur ou un chargé d'affaires. Des consulats 
sont egalement établis dans une ou plusieurs villes des pays avec lesquels le Canada 
entretient d'importantes relations commerciales ou dans lesquels il a de vastes 
responsabilités consulaires; ces missions sont dirigèes par des consuls ou des 
consuls généraux. 

Le Canada entretient également des missions aupres de certains organismes 
internationaux, dont l'Organisation des Nations Unies (ONU) a New York et a 
Genéve; les Communautés européennes (CE) et l'Organisation du traité de 
l'Atlantique Nord (OTAN) a Bruxelles; 1'Organisation de cooperation et de 
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développement économiques (OCDE) et l'Organisation des Nations Unies pour 
l'education. Ia science et la culture (UNEsco) a Paris, ainsi que l'Organisation di's 
Etats américains (OEA) a Washington. 

Politique étrangère 
La revue de politique étrangère de 1970 identifiait six grands objectifs nationawt a 

poursuivre au pays et a l'étranger: stimuler Ia croissance économique; preserver Ia 
souverainetC et l'indépendance du Canada; travailler a Ia paix et a Ia sécurité; 
promouvoir Ia justice sociale; enrichir la qualite de Ia vie; et maintenir l'harmonie 
du milieu nature!. La revue annuelle du ministére des Affaires extérieures (que Van 
peut obtenir gratuitement en écrivant au ministére des Affaires extérieures, Edifice 
Pearson, Ottawa, K1A 0W6) precise les objectifs particuliers et les réalisations du Ia 
politique étrangére du Canada dans chaque pays et region ainsi que dans le dornai at 
du droit international, de la maitrise des armements et du désarmement, de l'énergie 
et de l'êconomie internationale. 

Services aux Canadiens 
Assistance consulaire. L'une des principales fonctions des ambassades et autres 

missions du Canada est de repondre aux demandes d'aide du voyageur ou du 
resident canadien a l'étranger. Annuellement, le personnel consulaire s'occupe de 
près de 600.000 cas qui comprennent aussi bien la délivrance d'un passeport 
(environ 45,000) que des services spéciaux lies au déces (plus de 400). a 
l'hospitalisation (plus de 600), a des difficultés financiéres (de 2,000 a 3.000) et a 
l'incarcération pour possession de drogues ou autres délits (rarement moms de 
i,000). 

Passeports. De 700,000 a 750,000 passeports sont délivrés chaque année paj It' 
ministère des Affaires extérieures. Au Canada, Ia délivrance des passeports, ties 
certificats d'identite et des titres de voyage emis en vertu de Ia Convention ties 
Nations Unies sur les réfugiés s'effectue par le biais des bureaux régionaux des 
passeports etablis a Calgary. Edmonton, Halifax, Hamilton, Montréal, Quebec, 
Saint-Jean, Saskatoon, Toronto, Vancouver et Winnipeg, ainsi qu'au Bureau central 
des passeports a Ottawa. 

Aide juridique I l'étranger. Le Bureau des affaires juridiques du ministére 
s'occupe des demandes d'aide de citoyens canadiens désirant presenter ties 
reclamations contre, ou concernant, des gouvernements étrangers. Dans le domaine 
du droit international privé. le Bureau offre divers services visant a faciliter les 
recours juridiques mettant en cause les juridictions canadiennes et étrangères sur Is 
base de conventions ou de procedures convenues. 

Agence canadienne de développement international (ACDI) 
L'Agence canadienne de developpement international est l'organisme d'Etat qui 

administre le programme canadien de cooperation avec les pays en developpemt'nt. 
Le Canada fournit de l'aide a plus de 80 pays, et dans l'année financière 1979-80 ci'tte 
assistance a totalisé $1.23 milliard. L'assistance au développement a pour obje (ifs 
d'aider les pays du tiers monde a répondre aux besoins essentiels de lt'urs 
populations les plus pauvres: de soutenir les efforts deployes par ces pays pour 
devenir autosuffisants; et de faire en sorte que les intéréts mutuels du Canada et des 
pays bénéficiaires soient respectés. 
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La majeure partie de Ia contribution canadienne est versée sous forme d'aide 
bilatérale. En 1979-80 cette aide sest élevée a $598.79 millions, dans le cadre 
d'ententes entre le Canada et les gouvernements bénéficiaires pour le financement 
de projets de mise en valeur. Plus de la moitié est octroyée sous forme de 
subventions: le reste est prété a des conditions trés libérales. Les pays en 
développement utilisent les préts pour acheter des matériaux, de lequipement ou 
des services aux fins de leur industrie et de leur agriculture, ou pour accéder au 
marché canadien d'exportation grace a des lignes de credit. Outre I'assistance 
économique, des subventions bilatérales s'appliquent a des domaines tels que laide 
alimentaire ($81.8 millions en 1979-80) et lassistance technique, qui couvre les frais 
de mission des conseillers canadiens outre-mer et Ia formation au Canada des 
stagiaires venus du tiers monde. L'Asie demeure le principal bénéficiaire de laide 
bilatérale ($238 millions en 1979-80), suivie de l'Afrique francophone ($147 
millions), l'Afrique du Commonwealth ($138 millions), lAmerique latine ($35 
millions) et des Carathes ($30 millions). 

Le deuxieme type d'assistance aux pays en développement est l'aide multilatérale 
($499.92 millions en 1979-80), en vertu de laquelle le Canada et dautres pays 
donateurs fournissent des fonds a des institutions internationales qui secourent le 
tiers monde. Le Canada appuie quelque 65 programmes en tout. Environ 56% de 



AFFAIRES EXTERIEURES 	 3.7 

laide multilatérale canadienne est fournie sous forme de prets et d'engagements de 
capitaux auprès d'institutions financières internationales -groupe de la Banqtie 
mondiale et banques régionales de développement de I'Asie, de I'Afrique, de 
I'Amérique latine et des Caraibes. De plus. le Canada subventionne les divers 
programmes des organismes de lONU, ainsi que les institutions internationales de 
recherche en matière de développement. Dc l'aide alimentaire est aussi fournie par 
des moyens multilatéraux ($97.8 millions), surtout au titre du Programme 
alimentaire mondial. 

Sous le régime du troisième type d'aide au développement, l'ACDI pratique des 
formes souples d'assistance au tiers monde par l'intermédiaire d'organisations 
internationales non gouvernementales (ONG) ainsi que par le biais des entreprises 
canadiennes. Cet appui de l'ACDI aux ONG revét la forme de subventions qul 
peuvent doubler les fonds rassemblés par les ONG mémes et accroitre ainsi le 
champ des activités. L'ACDI met l'accent sur le soutien des efforts vers Fautarcie, 
surtout par le developpement rural, léducation, la formation et Ia sante publique. 
Les contributions aux travaux dans ces domaines représentent le plus clair du 
soutien de l'ACDI aux ONG, mais une somme importante ($16.5 millions en 1979-
80) sert a aider les organismes qui envoient des coopérants (comme le Service 
universitaire canadien outre-mer), ou qui exécutent des programmes d'échange 
(Carrefour cinadien international). Au total I'ACDI a fourni $59.5 millions en 1979-
80 a l'appui de 195 ONG canadiennes travaillant sur 2.304 projets dans 103 pays. Elle 
a aussi verse $7.2 millions a des ONC internationales dont les efforts portent avant 
tout sur le developpement communautaire. Ia formation des gestionnaires et Ia 
creation d'institutions et leur soutien. 

Enfin, le programme de cooperation industrielle ($3.9 millions en 1979-80) 
encourage les firmes canadiennes a ouvrir des établissements dans les pays in 
développement ou a agrandir ceux qu'elles y exploitent déjà, et a y essayer des 
techniques canadiennes. Ce programme aide aussi les sociétés canadiennes a 
s'assurer une part plus equitable des activités de mise en valeur financé.s 
multilatéralement. En outre, les pays en développement reçoivent de l'assistance 
pour créer un milieu propice a l'industrialisation. L'ACDI soutient également le 
Service administratif canadien outre-mer (SAco) au moyen de son programme ile 
cooperation industrielle ($1.8 million en 1979-80). Le SAc0 envoie des coopérants 
(souvent des personnes a Ia retraite), qui possédent des compétences techniqtws, 
professionnelles ou administratives, pour résoudre des problèmes immédiats dans le 
tiers monde. 

Le Service administratif canadien outre-mer (SACO) 
Le SACO est une sociétê canadienne sans but lucratif, fondee en 1967 par des 

hommes d'affaires et des membres de professions libérales, avec l'appui de l'ACE)l. 
Un conseil d'administration oriente sa politique. 

Le SACO vise a mettre a profit Ia competence de Canadiens et Canadiennes pour: 
i) organiser des échanges de technologie et de personnel qualifie avec des 
organismes gouvernementaux, industriels et autres de pays en développement; 1) 

faciliter Ia réalisation de projets dans ces pays, avec la collaboration de l'industrie ci 
du gouvernement canadiens. 

Les activités du SACO se répartissent en trois volets: i) Le programme outre-mi'r 
qui répond aux demandes des pays en développement désireux d'obtenir de l'aide en 
gestion économique ou financière, ou des conseils techniques et professionnels dans 
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divers secteurs: agriculture, communications, enseignement. péche, exploitation 
foresijére, industrie manufacturière, mines, imprimerie, pates et papiers, lutte contre 
Ia pollution, reboisement et tourisme, entre autres. 2) Le programme d'aide aux 
autochtones du Canada, qui embrasse tout le pays, répond aux requétes des bandes 
indiennes. Celles-ci peuvent demander l'aide du SACO pour établir des commerces 
rentables tels que magasins et garages, ou des entreprises dans divers secteurs 
comme le tourisme, l'exploitation forestiére et Ia péche. 3) Le programme pour 
I'industrie et le commerce se compose des sentreprises en coparticipationu et de Ia 
facilité du commerce,) avec les pays en voie de developpement. De plus en plus des 

sociétés des pays en développement proposent a l'ACDI Ia creation d'entreprises en 
coparticipation avec l'industrie canadienne. Le programme pour lindustrie et le 
commerce est parallèle au programme outre-mer. Les coopérants du SACO aident a 
développer. dans les pays du tiers monde, des entreprises capables de fabriquer des 
produits de qualité. 

Service universitaire canadien outre-mer (SUCO) 
Depuis 1961, le Suco a envoyé plus de 6.000 coopérants de tous ages et de toutes 

professions pour combler des pénuries temporaires de main-d'ceuvre dans les pays 
en developpement. 

Les pays ou organismes bénéficiaires aident a payer le salaire du coopérant aux 
taux locaux. Le Suco, organisation indépendante a but non lucratif, assume les frais 
médicaux, d'assurance, d'orientation et de voyage. La durée des contrats est 
generalement de deux ans. 

Le Suco s'occupe également du financement d'un petit nombre de projets d'auto-
développement outre-mer et de l'éducation du public au Canada. Ses fonds 
proviennent en grande partie de I'ACDI; le reste est fourni par des particuliers, 
corporations, fondations, groupes communautaires et gouvernements provi nciaux. 
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Centre de recherches pour le développement international (CRDI) 
Le CRDI a été institué en 1970 par une loi du Parlement en réponse au besoin dun 

organisme pouvant faire preuve de plus de souplesse quun ministére dans le 
domaine de l'aide financiére a Ia recherche sur les problemes des pays on 
développement. 11 a pour mission de favoriser le développement économique 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 connaissarnes 
scientifiques et techniques a des besoins précis. 

Les travaux de recherche sont presque entiérement conçus et réalisês par des 
scientifiques et des technologues des pays et des regions intéressés, en fonction de 
leurs propres priorités. Le Centre raffine les propositions de recherche, recommaiide 
les projets a subventionner, suit de pres leur déroulement et diffuse les résultata 
obtenus. 

Les critères d'évaluation des propositions de recherche sont les priorités des pays 
en developpement. les possibilites d'application des résultats dans d'autres pays. Ia 
reduction des inégalités dans les niveaux de vie, le plein emplol des ressources et de 
Ia main-d'euvre locales, et la contribution a la formation et a l'expérience des 
chercheurs autochtones. 

L'accent est mis particulierement sur les secteurs suivants: agriculture, alimeiita-
tion et nutrition, communications, sante, information et sciences sociales. 

Le CRDI est finance entiérement par le gouvernement du Canada, mais ses 
politiques sont établies par un conseil d'administration international. Le président, 
le vice-pn'sident et neuf des 21 gouverneurs administrateurs doivent We citoyens 
canadiens. Les 10 autres membres viennent habituellement de l'etranger, notam-
ment de pays en développement. Le siege social est situé a Ottawa, et il existe des 
bureaux régionaux en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orint. 



Defense nationale 

La politique de defense du Canada vise a assurer le maintien de la sécurité et de 
l'independance du pays. A cette fin, les Forces canadiennes sont tiées par des 
accords de sécurité et de defense collectives avec les allies du Canada dans le cadre 
de l'Organisation du Traité de I'Atlantique Nord (OTAN) et avec les Etats-Unis en 
vertu de l'accord du Commandement de Ia defense aérienne de l'Amerique du Nord 
(NORAD). Elles assument diverses missions de maintien de la paix et dobservation 
pour le compte des Nations Unies et veillent au maintien de l'aptitude du Canada a 
fonctionner a titre d'Etat souverain sur son propre territoire et dans les eaux 
territoriales qui relèvent de sa competence. 

Comme le principal danger qui menace le Canada sur le plan militaire est 
l'éventualité, si peu probable soit-elle, d'un echange nucléaire entre les Etats-Unis et 
l'Union soviétique, la politique canadienne vise entre autres a prévenir une telle 
situation par une activité surtout en Europe et en Amérique du Nord. 

La contribution principale du Canada en Europe est Ia presence de plus de 5,000 
militaires des forces terrestres et aêriennes sous Ia direction du Commandement 
allié en Europe. Ce contingent se compose du Groupe-brigade mécanisé canadien, 

I-Miicoptere des f'orces cunudiennes prêt ô utterrir sur Ia HMCS Ottawa lors de récents exercices uu Jorge 
dHalifax (N.-). 
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qui compte environ 3.000 hommes, et du Premier Groupe aérien canadien, qui 
comprend trois escadrons de chasseurs CF-104 et des avions d'appui tactique, ainsi 
que du personnel de soutien. 

L'un des trois groupements terrestres de combat du Canada est chargé d'appuyer, 
au besoin, les forces de dissuasion de lOrAN en Norvege. Le groupement peut étre 
transporté par air ou par mer. Le Canada maintient aussi deux escadrons de CF-5 en 
vue d'un appui rapproché sur le flanc nord de I'OTAN. Ces appareils, ravitaillés en 
vol, peuvent étre dépeches rapidement en cas de crise. La collaboration avec les 
forces des Etats-Unis, en vertu d'une nouvelle entente NORAD signée en 1975 et qui 
sera en vigueur jusqu'en 1980, est le principal instrument de defense en Amérique 
du Nord. Le Canada offre actueflement les services de trois escadrons d'intercep-
teurs CF-101, 24 radars de surveillance, deux stations de repérage des satellites, et ii 
participe a l'exploitation du réseau de pre-alerte. Ces activités mobilisent un effectif 
de 10.500 personnes. 

Les forces maritimes canadiennes collaborent également avec les forces 
américaines pour déceler et surveiller toute operation maritime qui pourrait s'avérer 
hostile au large des cOtes de l'Atlantique et du Pacifique. Elles comptent 
actuellement 23 destroyers. trois sous-marins, trois navires ravitailleurs, trois 
escadrons operationnels d'avions patrouilleurs anti-sous-marins a grande autono- 
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Les Snowbirds. equipe de demonstration nérienne des Forces canodiennes, organisee en 1971. 

mie et un certain nombre d'avions patrouilleurs a rayon d'action plus court et 
dhélicoptères anti-sous-marins. En cas durgence, toutes les forces maritimes du 
Canada peuvent ètre affectées a l'O'rAN. 

Afin d'aider les Nations Unies a faire cesser les hostilités par le maintien de la 
paix et l'observation de Ia tréve, le Canada maintient environ 250 militaires au 
monts Golan entre Ia Syrie et Israel, plus de 500 a Chypre, et une vingtaine 
d'officiers affectés a l'organisation de surveillance de Ia tréve dirigée par les Nations 
Unies au Moyen-Orient. 

Pour protéger Ia souveraineté du Canada. les Forces armées canadiennes exercent 
deux grandes fonctions. Elles doivent d'abord prévenir toute atteinte qui pourrait 
ètre portée au droit du Canada d'exercer son autorité sur son territoire et ses eaux 
territoriales. Depuis que Ia zone de peche a été établie a 200 mules, Ia surface en eau 
qui relève de la competence du Canada constitue près de Ia moitié de Ia surface 
terrestre du pays, et ii a fallu accroitre Ia surveillance et l'inspection des navires de 
pêche et d'autres activités civiles, notamment Ia lutte contre Ia pollution. 
Deuxièmement, s'il devait survenir des troubles graves d'ordre public, les forces 
pourraient être appelées a Ia rescousse des autorités civiles. Aucun groupe des 
Forces armées n'est expressément chargé de cette fonction, mais des militaires 
normalement affectés a d'autres tâches peuvent fournir une telle aide. 

Les Forces armées constituent egalement une source de compétences et de 
moyens auxquels le pays peut faire appel dans des domaines comme Ia recherche et 
le sauvetage, l'aide et le secours en cas de désastre, Ia construction, et Ia cartographie 
et les levés. 



Facteurs de conversion usuels 
des unites métriques SI en 
unites impériales canadiennes 

Longueur 

1mm = 0.03937po 
1cm = 0.3937po 
Im = 	3.28084pi 
1 km = 062137 mi 

Masse (poids) 
1 kg = 	2204622 lb 
1 kg = 	0,0011023 tonne (courte) 
1 kg = 	0.000984 tonne (forte) 
1 kg = 32.1507 onces troy 
Ig = 	0.0321507oncetroy 
It = 	1.102311 tonne (courte) 
I t = 	0.9842065 tonne (forte) 

Superficie 
1 km 2  = 0.3861 mi' 
I ha 	= 2.47105 acres 
1 mZ = 0.000247 acre 

Volume et capacité 
1m 3  =220ga1 
I & = 	35.31466pi 3  
I m 3  = 423.78 pieds planche 
1 dm3  = 	0.423776 pied planche 
I m °  = 	6.28982 barils 
I litre = 	0.219969 gal 
I dm 3  = 	0.027496 boisseau 
I m' = 	27.4962 boisseaux 

Masse en unites métriques SI et capacité correspondante en unites 
impériales canadiennes pour certaines grandes cultures: 
Blé, soya, pommes de terre, pois................1 t = 36,74 boisseaux 
Seigle, un, maIs .............................. 1 t = 39.37 boisseaux 
Coiza, graines de moutarde....................1 t = 44.09 boisseaux 
Orge. sarrasin ...............................1 t = 45.93 boisseaux 
Cereales mixtes .............................I t = 48.99 boisseaux 
Avoine .....................................1 I = 6484 boisseaux 
Graines de tournesol ......................... It = 91.86 boisseaux 

Temperature 
9/5 de la temperature en °C + 32 = temperature en 
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